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S O C I ~ T ~ ~  G ~ O L O G I Q U E  DU NORD 

n u r i ~ a u  r o m  1889 

Prt'sident.  . . . . . .  1111. C I I .  I~ARIKIIS 
Vice-Présiden!. . . . .  1,. URETOY. 

. . . . . .  S~créluire ~ I A L A Q C I N .  
Trtsori~r-.4rrhioisle . . .  R. CIILSITL. 

. . . . .  BibliolhEcoirc QUARRÉ. 
Directeiw. . . .  . M .  GOSSELET. 
Jjen~bres dit Corlseii : JIJI. BOUSSE~IAER, L A D R I I ~ E ,  LECOCQ. 

AC'LT (d')-DUMESNIL, rue  d'Eauctte, 1, Abbeville. 
HAlLttOlS Ch., ProPr :i l a  I'acnlt(.. des Sciences, r .  Solférino, lri.7, Lillr.. 
BARROIS Jules, Docteur ès-sciences, IG, k. Blanclic, Lille. 
BARROIS Tlieodore, rue do Lannoy, 17, Fivcs-Lille. 
BAIIIIOIS Th&odore,  Profr ag ikg6  à l a  Faculté de Médecine, 

rue  de  Lannoy, 17, Yivcs-Lille. 
I ihTTEUlt ,  P l iar~nacien ,  ruc  Royale, 43, Lille. 
BAYET Louis, Ingénr,  Walcourt ,  prBs Cliwleroi (Belgique) 
BECOURT, Inspectcui des  Fordts au  Quesnoy. 
HECQIJART, Imprimeur litliograplie, S t P o l  (P.-de-C.). 
IIEGHIN, rue  Mercier, 14, Lille. 
BEKECKF,, Professeur i l'Uriirersit6, S t rasbourg  (Alsace). 
HEKG-%CD, Ingénieur a u x  ivIiiie3 d e  Bruay.  
BEKGLILON, Dr &sciences, 1)oulevartl Haussmann, 157, Par is .  
HEILSARD, ex-fabricant de sticre, Hautmont (Nord). 
BEHTHXBD. I'rofr i l a  "aculté des Sciences de Lille. 
BERTRAND, Prof1 i l'école des Mines, r .  de Rennes, 101, Paris,  
H ~ ~ Z I E K S ,  IXrccteur di1 Miisee ,ohlogique ,  I tcnncs.  
RIBLIOTHEQUE MUSICIPALE DE LILLE. 
UII3LIOTHEQCE UKIVERSITAIKE DE LILLE. 
BIBLIOTHEQCE CJKIVEltSITAIRE DE blOBTPELLIER. 
HII.I,ET Alliert,, Mi:dccin major  A l'école militaire de St-Cyr. 
BOLE, étudiant, rue  Jeanne d'Arc, 83, Lillc. 
UOLLAERT, Directeur des Mines de  Lens.  
13OULAKGEII, avenue Iicillw, 10, Paris.  
13OljllII:%, l'liarmncicn, riic .lacqiicrnars-Giélée, 10.7, Lille. 
UOUSSEMAEII, Ingbnieur, 57, rue  Auber,  Lille. 
BOUVART, Inspecteur des ForBts en retraite,  a u  Quesnoy. 
BRETON, Ludovic, Ingénieur,  rue  SaintXichcl ,  17, Calais. 
'-3UCXIl,I,E, rne  Saint-Vivien, 132, Houen, 
XMDESSEDÈS, Profr L l'école des  ~la i t rcs-Mineurs ,  Douai. 
CAhlHIEH, Ing61iie.ur i Iwuy. 

( 1 )  Lds Membres correspondants sont ceux q u i  résident e n  dehors dc la 
circonscriptim acadimique (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Ardennes). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CAIADEI1OX, P r o f e s s e u r  à l 'Univcrsi t6 tic Sévil le  ( E s p a g n e ) .  
CANU, Licencié és -Sc ience  Naturel les ,  Tr i th -S t -Léger .  
C A R T O S ,  Médec in  aide-major (Tunisie) .  
CAYEUX, I ' réparateur à l a  Facul te  d e s  Sc iences ,  Lille. 
COGELS P a u l ,  5. Deurne ,  p rovince  d 'Anvers,  (Helgique). 
COUVREUR, Licenc ié  és-sciences naturel les .  LGondecour t .  
CRl'iI'lX, Inghnicur  a u x  Miries d e  l<ully-Greriay. 
CI tESPELKic l ia rd ,  Iiidiistriçl, r u e  Leon-Ganibettn, 56, Lille. 
1 ) A S E L  I.éonarcl, r u e  I l n y a l ~ ,  85, 1.ille 
DAKSAER'I ,  Consul  do Belgicjuc, r u e  P a t o u ,  14, Lille. 
DEBOCZY, Docteur  e n  Médecine,  à \Vignehies ( S o r d ) .  
D E E R A Y  H e n r i ,  r u e  Delzeritie, 11, Lille. 
I IEFERNEZ E d o u a r d ,  Ingénieur  à. Liévin-lez-Lens (P-de-C). 
DEYKESKE,  r u c  Nationale,  295, 1,ille. 
DELCROIX, Avoca t ,  Docteur  en droit ,  Direct'  d e  l a  Recue  

d e  la I.c:giaLatio~l desAiincs,  pl. duConr;ert ,  4, Lille. 
D E L ~ ~ T A N G T  Jules,  Indus t r ic l ,  à Fiirnay (Arilciincs). 
DIs;I.VAUX (Capitaine), avcnuc  Hrugrnann ,  216, l ~ i ~ u x c l l e s .  
D E I E X X E S ,  Ingénieur  chimiste,  25, boulcv.  13arbés, P a r i s .  
DESi l ILLY,  Ingeri ieur a u x  Mines d c  I . i é ~ i n ,  p a r  L e n s .  
DESCAMPS J., r u c  d e  l ' i lqi icduc,  5, P a r i s .  
l)ESC,Arr Ju les ,  Manufnc tur ie r ,  r u e  d e  13étliune, 56, I d l e ,  
DKS'l'OhlBES I'icrre, bouleva id  de P a r i s ,  l tuuliüix.  
DEWArI'INr;'S, I tcl ieur ,  rile Kalionale,  87, Lille. 
DI1.4ItVEKT, buffet d e  l a  g a r e ,  St-1'01 (P.-dc-C.). 
11OLLIiUS Gustave,  r u e  d e  Clinlirol, 45, I 'aris. 
DOLLO, Consr ai ihlusbe d ' l l i s to i ie  na ture l le  de 13i~uselles.  
1~0111.OIlO'l' (Ahbk tic), 1'1 do t,liéologir: a u  Ski~ i inn i rc :  Narnu~. .  
DKAXSAHT,  Docteur  en XIktleeine, l'ont d e  ln Deûle p i c s  l loi ini .  
DUhlAC), insp 'auc i i .  d e  fe r  d ' o r i r a n s ,  rueDuii ioust icr ,  1 [lis, ~ x i i t e s .  
DLMOST,  Ductcur cri iriédcciiic, i.ue de 1:i I ~ o u v i C i ~ r ,  14, I.illi:. 
Dl;I 'EltTKE, Docteur  r .  d e  l a  Cnul>e, G,  13oiilognr-sur-Mer. 
k:CKMA?;h Alex., r u e  X l r s a i l d r c  L,eleux, Lillc. 
ECOLE K0I tMAl .E  D'ISSl ' lTCTI' iCKS d e  Douai . .  
FEVEH, Chef de d i v i s i o ~ i  :il% I'i.éfrc, r cles I'yrnmides, 21, Lille. 
FOCKEIJ, Licencieès-se.  naturcl lcs ,  r .  d e  Jul iers ,  '73, I d l e .  
F O I E L X  P l i i l i l i c r t , h l x ï t ~ ~  d e  currii:res à l )n i~z ics -Maubeuge .  
FKAZEIL, Dr 6s-sciences, I ioom 1042 Drexel  Bui ldung ,  Pliiladeipiiie. 
Gla4R1), Prof1 à l x  S o r b o n n e ,  riic S tan is las ,  14, P a ~ i s .  
GlLI,IRRON, Gkologiie. f t o s e ~ i g : i r t o i i ~ \ ~ e g ,  5, U31e. 
GOSSELET,  I'iot'rY l a  Faculté clcs Scici içes,  r d 'Antin,  18, I i l l e .  
GOSSI:I,ETA., Prépr  h l a  t'acnltii d c s  Sc iences ,  r .  d'Antin, 18, I . i l l ,~.  
GllT:GOIltE, CliirneitlaMrcdc glaces d c  Rcctliiignics (Nord).  
GIZOSNIElt, P r o f e s s e u r  a u  C o l l i i ~ e  d e  Dunlrerclue. 
GC'CKSE (I3aron J .  de), r u e  de 'Tournon, 6, P a r i s .  
11.41,LP:% l'aul, I Ï r o f ~ à l n I ~ n c .  rlrs S c .  r. St-Gabriel ,  52, I.ille. 
HASSEXPFLUG,  Dr, h Flers ,  p r è s  Cro ix  (Nord). 
I1EILLIS Georges ,  Xotaire,  S q u a r e  Jussieu,  17, Lil le .  
H E T T E  Alexandre, façade  d e  I'Esplanacle, 14 bis,  Lille. 
HEUSIS, Ingénieur ,  q u a i  d u  Pothuis ,  47, Pnnto ise .  
HOVE1,.4CL/LX, Dr ès-Sciences,  r .  d e s  S a b l o n s ,  88, Par i s .  
JANXEL, G é o l o g u c a l a C ~ ~ d e l ' E s t ,  boul .  d e  S t r a s b o u r g ,  67, Par i s .  
J E S S E P I N ,  Maî t re  d e  pension,  Cousolre.  
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L A D R I ~ R E  Jules,  Ins t i tu teur ,  S q u a r e  Dutilleul, Lille. 
LAFFITE Henr i ,  Ingénieur  a u x  Mines d e  L e n s  (P.-de-C.). 
LALDY R o g e r ,  F a b r i c a n t  d e  s u c r e ,  à Wucsnoy-sur-Deûle. 
LATISIS ,  Ingénieur  civil & Seneffe (IIairiaut. Belgique). 
LECI.EItCQ E u g è n e ,  Prof.  a u  Collhge, r .  d u  Bourge t .  I,aFére, 
LXCOCQ Gusta\-e, r x e  d u  Nouveau-Siècle, 7, I d e .  
Ll<FfiUVRE, Carde-Mines,  r .  Rartli6lcmy-L)eiespaul, 2, Lille. 
IXGRAND,  Profcsscui-  n u  Collège, Avcsries. 
I,ELO:lI, Prof '  à l a  Fat:. d e  Médecine,  111. a u x  Bleuets ,  34, Lille. 
L E  MANCHAND, Ingr.  a u x  Char t reux ,  I'etit-LJuevilly, (Seine-Infre). 
1.E MESLE,  33, r u e  I,innée, P a r i s .  
LEMOSNIE11, Ingénieur ,  Mesvin-Ciply (Belgique). 
LEPAX R e ~ i é ,  I ~ i d u s t r j c l ,  r u e  d e  l a  Gare,  17, Lille. 
L E S P I L E T T E ,  a L.a Longuevil le ,  p ré?  d e  B a r a i .  
LEVAIJS,  I 'rofcsseiir a u  Collcige de Maulieuge. 
I,lGNlER, P r o f e s s e u r  à l a F a c u l l é  d e s  Sc iences  d e  Caen.  
MALAQUIS, Prépr  à l a  Fac .  des  Se. ,  r .  St-Sauveur,  28, Lille. 
MALOU, Sous-chef àla6-I ' réfecture,r .  d e s  I'rocureuis.13, S t -Pol .  
MAR(:O'I'TI< I 'ierre, r n c  de l'H0pital-Milit,xire, 28, Lille. 
MARIAGE, K8gocian t ,  place d e  l 'Hôpital ,  4,  Valeiiciennes. 
MAKST,  h la i t re  repbii tcur a u  Lycéc ,  Cliai~leville. 
MAURICE CIL, I ) r  Cs-Sciences, Atticlics p a r  l'ont-h.VIarcq. 
MAUHICE Jules,  r .  dcsBlancs-.\Ioiiclions, :1S,Uonai. 
MARGEHIE (de), Gcologue,  r u e  de Grcnclle, 132, l'aris. 
h lELOS,  Ingr-Dr de l a  C1e d u  GAZ clc \I 'azeinmrs,  Lille. 
MONIEZ, I ' ro f ra laFac .  deM(:decirie,r. SolfGi.iuo, 25,Lillc. 
h1OKi:XU A r t h u r ,  h la i t re  d e  c;ii.rii:i.ei., Anor .  
IvlOIXI;\;\.fLi;Z Lucien ,  à Saint-\\'aast-lez-i3a\-ai ( S o r d ) .  
MORIS, l i ig r  a u  Carialdel'Istlirne de Corinthe,  Istlirnia(Giiice). 
MOTTI:, I r i ~ b u i e u r  civil a A n o r .  
MOU!,.\s, lngi!niciir, Avenue ( le  l a  Heine, 271, Larlcen. 
h1USI.X DE DOUAI. 
OLLIVIElt ,  l l o c t e u r  en niéiicciiie, r u e  Solf<?rino, 311, Lille. 
ORTLIEII,  Cliiiniste, r u e  d e  Mérode ,  1G9, 9 St-Gilles, (Hruxelles). 
PASSEIAECQ,Dircc teur  d e  c l ia rhonnagc  iiCiply (Belgique) 
P ~ R O C H E ,  Dr Iionor. d e s  Contributions indir.,  Bailleul. 
Q C + R R ~  Louis,  li«ulevard d e  l a  I.ibertt', 70, Lille. 
QUE\'A, Prépr  à la F a c .  d e s  Sc . ,  r .  d e l a  LouviCre, 94, Lille. 
RA13ICI,I,IS, P l ia rmacien  à Kiliemoiit (Aisne). 
REKOUARD hl f . ,  Consul  d'Italie, r .  .\lex:indrc-Lelcux, 46. 
REUMAUX, Ingixiieiir a u x  Ivliiics d e  Leiis. 
RIGAUT Adolplie, Adjo in t  a u  hlaire,  r .  de Valmy, 3, Lille. 
IXIGAUX I lenr i ,  Archiviste d e  l a  ville, Hotcl-de-Ville. 
ROXELLE,  Arcli i tecte,  Cambrai .  
ROUVILLI*: (de), Doyen  de l a  F a c .  dems Sc.  de Montpell ier .  
RUTOT, Consr a u  Musée  d 'hist .  n a t .  r .  d u  Clicmin d e  fer ,  Bruxelles.  
SCRIVE-LOYER, Industr iel ,  r .  du Vieux-Faubourg,  27 bis,  Lille. 
SGE Paul ,  Ing imieur ,  r u e  Solférino,  220, Lille. 
SIMON, l r i g é ~ i i e u r  a u x  Mines dc  L i k r i ~ i .  
SIROT,  Indus t r ie l  a Saint-Amand.  
S I X  Acliillc, I'rofr a u  Lycée ,  r u e  d u  I'oiricr, 2, St-Orner. 
S M l T S  Ingbnieur ,  p a s s a g e  Fontaine-Delsaux,  3, Lille. 
STAES, Docteur e n  rnkdecirie, r u e  d e  l a  IInrre, 31, Lille. 
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S1'l:VESSOS Jolin -1, .  IJrofl à l'Ciiivt,rsiii: dl: S c w - Y o r k ,  \Vniliiiigtoii 
s q u a r e  Kew-York ci ty,  U. S .  A .  

T A I N E ,  Pharmacien ,  r u e  d e  P a s s y ,  82, Par i s .  
'I'H~~Lc', Prof r  à 1'Ecole priiri:~ire supi:ricui.c, 1:ri:vciit (P-il-C). 
THÉRY,  l'rofr a u  Collège, r u e  d e  1'Egiise. 21, H a z e l ~ r o u c k .  
THIUOUT, Licencié t%Scicnccs a u  LJ-cée, 1.illc. 
?'HIRIEL, I ' rofesseur a u  Collège d e  Scdan .  
THOMAS,  Dr d e l a s t a t i o n  Agronoin ique ,  duI.ezart lcau.  Quimperlh. 
' ï O F F A R T  A . ,  Secrrc géi ieral  Iioiirc d e  l a  Mairie  d e  Lille, à R o n c q .  
TORDEUX-l 'ECQI~EIII~iCX, Filateur iAvesnelles-lez-Avesnes.  
V A S U E S  BROECK, Consr a u  hliisée, r .  Terre-Xeuve,  124, Druxelles.  
VAS E R T B O l t S  (le b a r o n  Octave), r u e  d c s  Lits ,  14, Anvers .  
VIAL-kT, Irigbriieur e n  Chef a u x  Mines d e  Liiiviri. 
VUILLEMIX, Directeur dzs  Mines d 'Aniche.  
WAI.KER Anll>roisc, I>oulevartl ?VIontel)ello, 19, Lille. 
WALKEIL Eniile, Cons t ruc teur ,  r u e  d'Antin, 29, Lille. 
\VAILTEL, Dr, r u e  d u  1;aul)ourg-de-Tournai, 99, Lille. 
\VII.I.IAMS, I 'rofràCorriellUriiversity hl t l iacn,  N . Y . U . S . A  

BONNEY, I'rofr d e  Gbologie i University-Collège, L o n d r e s  
BRIAKT,  l n g r  d e s  Cliarbonnr d e  Mariernont  à Morlanwelz .  
C A P E L L I S I ,  Rectnrir da  1'1Jnivci-sir,& d e  Uologne.  
CORT,\ZAIl  (de), Ingr  d e s  Mincs,  Calle Isabel  ln  Catolicn, 23, Madr id .  
DACBRGE,  d e  l 'Institut, boulev. S t~Gerrna in ,  254, P a r i s .  
DECHEX (von), Dcclien-Strasse, Bonn.  
DE\VXI,QUE, Profr à l ' un ivers i té  de Liège .  
l)lJi'OS'l', D r  d u  XIiisée d 'histoire iiatiirelle d e  Bruxe l les .  
FOLQUK, P r o P  d e  Géologie a u  Collcge de F r a n c e ,  P a r i s .  
GAUDRY, Prof. d e  Pa léonto logie  a u  Muséunl ,  Par i s .  
H A L L ,  Dr d u  Musée  d'histoire natui-el lede I'Dtat d e  Sew-York.  A l l ~ a n y .  
~1~:131~:lt.l', Doyen de l a  Fac .  ilcs Sc iences ,  r u e  Garanc iè re ,  10, P a r i s .  
JUDD J. ,  P rof r  d e  Géologie à 1'Ecolc d e i  Mines, Sc ience  scliools, 

S o u t h  Kens ington ,  S .  W. Londres .  
KXYSER, Prof r  à 1'UriiversiLe d e  hl:ii.l~ourg. Alleriiagne. 
I,i\F'P.\RCXT (de), Prof r  5 l 'universitd cat,liolirlue, r u e  Tilsitt,  3, P a r i s .  
LA VXLL~E-I 'OUSSIN (de),  ProSr àl'UiiivcrsitB, Louvain .  
LESLICY, Dr d u  Geological  S u r v e y  (le 1'Etat d e  I 'ensylvanie. 
LOSSEN,  L a n r l e s ~ . e o l o g ,  Hergaltadcrnie, Iiivalideristrassc, 46, Berl in.  
MAC-l'IIEItSO?r, Calle F e r n a n d o  el S a n t o ,  7, M a d r i d .  
iMALAISI.:, Professeur  à l 'Institut agr ico le  d e  Gembloux.  
hIERCEY (de), à l a  Faloise (Sorrime). 
XiEUGY, Insp' gknCral lion. d c s M i n e s , r .  Madame,  53, P a r i s .  
MOUKLON, Consr a u  hfusèe d'liist. n a t u r .  d e  Bruxelles.  
P E L L A T  Ed. .  r u e  d e  V a u g i r a r d ,  77, Par i s .  
I'OTIEII, Ingr  e n  chef des  hl ines,  boulevard Saint-Slicliel, 89, P a r i s .  
PREST\VICH,  Shorc l iam,  p r e s  Svenoaks ,  Kent .  
RENARD, I'rofr à 1'UniversiW d e  Gxncl. 
HOEi\l l i l t  F., Profr d e  Géologie .Z l'IJniversit,é d e  I3reslan. 
SCHLGTEII ,  Prof?  d e  Géologie à l 'Université d e  Bonn.  
VELAIN, Pro ï r  d e  Géographie  à l a  Sorbonne ,  P a r i s .  
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A N N A L E S  
n E  LA 

SOC~ÉTÉ GÉOLOGIQUE 

D U  N O R D  

JI. Charles Barrois fait la communication suivanle : 

Obsercaliom sur la 

Constitution g6ologique de l'ouest 
de la  Bretagne. 

(3  article .) 

par Charles Narrois. 

A deux reprises diffdréntes ('), nous avons d6jA expose 
devant la SociPté, 1'6tal de nos çounaissanc;es, s u r  la coristitii- 
tiongéologique de la Bretagneet sur  sa structure d'ensemble: 
la prciscnte nolici., est une n?uvelle contribution A ce siijei, 
contribution rendue ndcessaire par le  progrbs d e  nos cxplo- 
rations, et que nous considkrons comme aussi préliminaire 
que celles qui l'ont prCc6d6e. 

Siir la demande (le BI. Michcl-Lhy, Directeur de la Carie 
géologique de  France, nous avons dû récemment résumer, 
pour l'fixpusétiun de 2889, les levds exéculés en Bretagne, 
-~ - -- - 

(1)Obseroatioris sur la constitution g&ologique de la  Bretagne,  
Anri. Soc.  géol. d u  S o r d ,  T. XI, p.  87, 168.4; -il>id., T. xr.,p.278, 
1ù84.-Voir aussi  : Bulletin d e l a  Société g-eologiyue d e  France, 
T .  XIV, p.  655, 18%. 

Annales de la Socie'tt' Gt 'olugiyue du N o r d ,  T. &VI. 1 
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par les divers collaborateurs altachés à ce service. Il nous a 
été actucllcmcnt possible de  dresser 2 feuilles au  i/400UO, 
13 feuilles au  1/80000, qui figureront a l'Exposition, ainsi 
qu'une Esquisse gendralt: de  la Bretagne au  1/1000000, 
que nous espérons pouvoir bientôt offrir à 1;i Sociék?. 

La feuille N o  90, a Et6 exécutee e n  collaboration avec 
M.  L B o n  B o c h e t ;  nous avons exploré personnellement 
les feuilles n'aa 40, 41, 43, h 6 ,  57, 58, 72, 73, 74, 57, 58,  S9, 
de l'État-major au  lj80000. La carte d'assemblage au  
~/1000000 comprend e n  oulre  u n  certain nombre de 
documenls inédiis, qu inous  ont 616 communiqués, et dontla 
liste suit : Carte du  département d e  la Nayenne par  
M. O e h l e r t ,  Carte du  dtspartement d'Ille-et-Vilaine 
par M. L e b e s c o n t e ,  Carte du  départemen1 de  la Loire- 
Infërieure (feuilles 91, 105) par M. B u r e a u .  Le trace 
de la Vendée, a ét6 exécuté à la suite d'une tournée d'ex- 
plorations, que nous avons faite, sous la direction de 
M. F o u q u e ,  et à l'aide de notes communiqu6es par  
M. F o u q u e  lui-même, et  par M. G o s s e l e t .  

ConsidérEe iZ grands traits, la structure d e  la Bretagne 
presente une grande simplicité : celte région est essentiel- 
lement constilu6e par u n e  vaste depress ion  géosync l ina le ,  
dirigée E i O., e t  dont les flsncs se relbvent N. e t  S. - Ces 
deux flancs toutefois ne sont pas psralléles entre eux : ils se  
rapproclient vers l'ouest, convergeant en u n  point silué au  
large d'Ouessant; ils divergent au  contraire et  s'ouvrent 
vers l'est, passant l'un e n  Normandie, l'autre en Vendée. 

Le bass in  geosyncl inal  compris entre eux, est occupé par 
des stratcs redressées verticalement, cl refoulées cn un  
sgstéme de  plis synclinaux et anliclinaux subordonnés : ces 
plis peu riombreux dans la portion occidentale coudée du  
synclinorium, augmentent e n  no i~ ihre  dans sa partie 
orientale, ouverte, qui  offre par suite une structure rayée. 
Cette apparence alteint sa  plus grande nettelé dans l'Anjou 
et dans le Maine. 
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Les nomhreiix plis diinl on reconnait l'existence, ne sont 
pas rigoureubernent paralléles cnli e eux ; car Icurs axes 
p r o l o ~ i g k ,  coiireiagerit aussi vers l'ouest, paraissant rayonner 
d'un ceritre, situé i a n s  la partie coudée du géosyciclinal. Les 
ar,&tes de ces plis aiihAinaux cl syricliriiiux sontreclilignes e n  
plan, au  sud d u  massif (directionS.-E.); leur plan présenie 
par contre, au  nord de ce niassii', un trac6 sinueux, e n  
z i g - Z J ~ S ,  h élBrneiils dirigpis successivemeni N.-E.  e t  S.-E. : 
ces tronçons son1 soiiverit sS.park~, ou compliqu6s, par des 
décrochemenls horizontaux. 

Ce grand ridement qui redressa et plissa loutes les 
roches de la Llrelagne, date de l'époque carbonifkre, comme 
nous l'avons indiqué dans nos noles précédentes. Les autres 
mouvements q u i  affrctérent le sol de  la Bretagne, doivent 
btre considérés comme des oscillations littorales, ou autres 
dénivellations, n'ayant dbicrminé qiie des transgressions et  
dcs discordances locales, 2 l'intérieur du grand géosynclinal. 
dont la formation remonte aux plus ariciennes pBriodes d u  
globe. 

Les premiers sédiments paléozoïqnes présentent en effet, 
d 4 3 ,  des différences d'épaisseur et de faciés, sur  les bords 
nord et sud, d u  g6osynclirial primitif; ils conservent par  
contre, des caract8res remarquablement constants, quand 
on les suit de  O. à E., suivarit la direction des couches. 
Au N. de  la Bretagne, se trouvent les sédiments les plus 
grossiers, sédiments littoraux varids, e n  relation avec des 
discordances et des transgressions de  stratification. Au 
centre, les sédiments asquikrent leur plus grande épaisseur, 
c'est là que la succession est la plus régulière, correspondanl 
A la plus grande profondeur des mers  anciennes, au  centre 
du géosynclinal. Au S. de la Bretagne, se trouvent des 
sediments fins, relaiivement minces, où Ics apporls delri- 
tiques titaient moins abondants : on y observe encore comme 
au N. des transgressions et des  discordances de  stratifi- 
cation. 
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Pour indiquer ces discordances, e t  signaler les changc- 
ments de facies des étages, nous iriumérerons successive- 
ment les différentes formations sédimentaires, e n  commen- 
Gant par las plus anciennes. 

Infrà-Cambrien (Phyllades de St-L6) : Les phgl- 
Indes de  St-L6, qui constituent en Normandie, le type clas- 
sique du systeme cambrien de D u f r h o y ,  se reconnaissent 
dans le sud de la Bretagne (phyllades de Douar~zenez), où 
11s prbsentent leurs caractéres normaux;  au  N. de  la 
Bretagne, dans le Léon, ils revdlcnt u n  faciès difldrent, que 
nous avons dkcrit sous le nom de schistes zdbrds, OU quar- 
zophyllades de Morlaix; dans le pays de  Trbguier, de 
Lanmeur 2 Paimpol, un  faciés plus aberrant encore de  ce 
systéme, doit ses caraciéres à d'importants épanchements 
contemporains de diabases, diorites, porphyrites, accorn- 
pagnés d e  tufs e l  de  ciriériles, e t  de  rares roches porphy- 
riques quarziféres : nous désignerons cet ensemble sous 
le  nom de  tufs du Tregorrois. 

Revenons successivement sur  ces trois faciés, probablement 
conlemparains, du  terrain infra-canzbrien. 

Peut-etre, auparavant, devrions-nous dire e n  passant, 
pourquoi nous rangeons encore, cette sbrie, dans le systéme 
cambrien, avec Llufrénoy, et les vieux auteurs francais? 
Eous n'altribuons aux Systémes, qu'une valeur conven- 
tionnelle, basée sur  leur définition liistorique, e t  sur  notre 
notion toujours perfectible de  leur faune. Or, on doit pour 
ces raisons, assimiler les phyllades de  St-L6, jusqu'a preuve 
paléontologique d u  contrazre, au  Lompyndien du Shropshire, 
Cambrien d'après la definition de ~%lurche'son, et classé encore 
cnmme Cnrnbrien inférieur, par le Geological Survey 
d'Angleterre, e t  par nombre d e  savan 1s anglais. 

Les Phyllades de Douarnenez renferment au  moins deux 
étages distincls : l 'inferieur formé d e  schistes et phyllades 
satinés, très séricitiques, contenant des  lits quarziteux; le  
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supérieur contenant des lits interslralifi8s de  poudingue 
(poudingues de  Gourin). Ces lits de poudingue, si développés 
dans le Morbihan (Ploërmel, Gourin) disparaissent A l'ouest 
de Trégourez dans le Finistére ; iis y sont remplacds par des 
grauwackes, des cornes, e t  des  lits minces de lufs amphibo- 
liqucs, inlercalés dans les schistes (Baie de Douarnenez), 
et rappelant sur  une petite échelleles Tufsdu Trégorrois. 

Les quarzophjllades de Norlaix constituent u n  puissant 
étage de schistes fins, d c  cnulciir foncée, noiriltre, alternant 
e n  lits répélés de 0,001 3 0 , l  avcc des zdnes gréseuses. 
claires, verdatres. Ils longent cn partant de  Norlaix, toute 
13 vallde de  I'Elorn, reposnnl direclement sur  les scliistes A 
mineraux (?), et présentent dans toute cette région, des lits 
intercalés de quarzites blancs, h gros grains, parfois fossi- 
liîbrcs, que  iious avons pu  distingiicr s u r  nos cartes. 

De Landivisiau h Brest, et au-delà, ces quai.zophgllades 
sont graduellement modifiés : d'abord micacés, puis ensuile, 
pénétrés de  telle façon, par les éléments du granite d e  
Kersaint (orthose, oligoclase, mica noir. quarz), qu'ils 
passent A un  gneiss gris,  au gneiss deBrest, rapporté jusqu'ici 
d'un avis unanime, augneisspritnilif[ondamenlal. Ce passage 
graduel, du schiste au schiste micacé, e t  au  gneiss, observé 
pas 3 pas, sur  le terrain, cst confirm6 par le  fait, qu'on peut 
suivre dans le gnriss,les lits dc quarzitc grenu, blanr, signal& 
dans Ics scliistes, et qui ont r6sisté 5 l'injection feldspatliiqiie. 

Les Tlt fs du Trdgorrois, considérés ici comme représentant 
un  faciés particulier propre 2 cette région, des phyllades de 
Douarnenez, et des quaraophyllnàes de Morlaixl on1 fait 
l'objet d'une couimunicaliori rtkerite ( l ) ,  ii laquelle nous 
renverrons. Ayant eu l'avantage depuis la publicatiou de 
cette note, de faire des excursions dans le  Pays d e  Galles, 
sous la direction de RI. Hicks; dans le Shropshire avec 

( 1 )  Sur  l e s  roches des e n v i r o n s  d e  Larimeur,  Annal.  Soc' 
géol. du K o r d ,  T .  xv. p. 238, 20 Juin 1888. 
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NM. Callaway et Lapworth;  dans l'île d'Anglesey avec 
RI. Blake; j'insisterai seulcmerit s u r  l'idenlitd des carac- 
t h e s  de nos roches du Tregorrois (Diabases, porphgrites 
et porphyres p6irosiiiceuxi, avec celles des étages Peliidien 
de hl. Ilicks, u'riconien d e  MM. Callaway et Lapworlh, 
illonien moyen de hl .  Blake ('). L'idenlitd des roches du  
'Trégorrois avec celles de 1'Uriconieta de Caer Caradoc est 
absolue. 

Cambrien (Poudingues de Montfort) : Un impor-  
tant mouvement du sol se  produisit aprés le  Cambrien infë- 
rieur : la d ixoraance  des grès et poudi7tgues pozarpres sur  
les phyllades deS1-LG,  signalde par Dufrénoy et II. Hébert, 
en Normandie, en fait foi; nous avons reconnu une discor- 
dance analogueau sud du  bassin breton (feuilles de Redon, 
St-Nazaire) ( t ) ,  mais celte discordance n'a pas affecté les 
couches de  la partie centrale du bassin, d e  Douarnenez A 
Laval. 

M.  IItSbert a rang6 h juste titre ces poudingues pourpr6s 
dans le  Cambrien des auteurs anglais. 

Grès armoricain : Le grés armoricain blanc, homo- 
géne, ii fins grains de  q u m ,  a au moins 90Om d'épaisseur 
au centre de  la Bretagne; il est réduit A 5Orn au  sud, où il 
est représentE par des gres h gros grains pisaires, et dispa- 
r ~ i t  même finalement d e  cl: cOté; i l  est représenté au  nord 
de la montagne d'Arrée, par la bande de quarzile pisaire 
de  la roche Maurice, dont l'épaisseur ne dttpasse pas 20 

mktres. 

(1) D a n s  uni: ilote récente ,  h?. B i g o t  a sigiinli: clans les  P O I L -  

t l ingucs tlc .\lon[fort, d u  Cotentiii,  iine i i i tércssantc si:ric dc  
ga le t s  p o i ~ ~ i l i y r i ~ ~ u c s  , i l u i i ~  l n  provcr::iric:e lui  <;inil e n r o r c  
i n c o n n u e ;  n o u s  conriaissons e t  avons  inrliqiik t l i~ns  le  ' l 'rhgor- 
r o i s ,  des  rocl ies  ; L I I ; L I L I ~ U ~ S ,  e n  place. (I3i j iuL : Iliill. Soc.  g k o l .  
d e  F r a n c e ,  T .  S V I ,  ;\Iars 1888, p. 419). 

(2) C O  111'esL UII a g r k r l ~ l e  ileroii. r l c  i:ippelcr ic i ,  iliic l es  
observations fai tcs  sur. 13 feuille d e  R e d o n ,  xctiicllerrient ter-  
minée,  o n t  6té faitcs <:il co~nriiuri a v e c  inon  xiiii, M. Léoii Hochet ,  
Ingénieur  d c s  miries. 
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Ces q~uarziles pisaires se  distinguent toutefois du grès 
arnzoricaiu, par  l eur  Bpaisseur réduite et  p a r  leur faune 
diffërenle : ils contiehnent des ,Vuclurifes e t  des  Bellerophons 
a aspect cambrien, a u  lieu des Lamellibranches et  des Lin- 
gules du grés armoricain. Comme de plus: ils sontidentiques 
par leurs caractères lilhologiques, et par leur  disposition 
stratigraphique, à d'autres lits de quarzite blanc, déjà cités, 
interstratifiés dans l'étage des quaraopl~yltades de Morlnix, 
nous devons déclarer qu'il est très difficile de  les shparer 
de cet Etnge de Morlaix, dont une  partie quelconque, cricore 
indéterminée, pourrait représenter dans le Léon, les étages 
du  yres armoricain et  des poudingues pourprks. 

Silurien (Schistes d'Angers) : L'importante masse 
des schistes ardoisiers, prisente dans le midi du  Finistbre, 
trois assises principales : 

Scl~is tes  de Morgat  . . l O O m  

Gr28 d e  A-eraroall  . . 30m 

Schistes d'Angers . . l O O m  

L'assise infkrieure, forrnée de schistes noirs, contient la 
fnune d'Angers, propremerit dite : Calymene Trisluni, 
Ill~cnus giganteus, etc. -Les grt?s de Kerartiail sont complb- 
tement dépourvus de fossiles, ils occupent la position des 
grès de  la Coiiyère (Ille-et-Vilaine), et leur attribution au  
grés de May nous semble bien douteuse? Les schistes de 
dforgal dorit nous avons reconnu la superposition A ces 
grès, nous ont fourni la faune de Bussaco, décrite par  
Sharpe, e t  q u i  a tant de relations avec celle de Domfront 
(Orne), el d'Andouillé (Mayenne). 

Au K. du Finistére, il n'y a pas de représentant fossi- 
lifh-e connu de  ces élages; ils sont remplacés par  les 
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schistes dc P lou ignea~ i ,  schistes ardoisiers, sombrcs, souvent 
crislallinr, avec staur o t i h ,  11k.: qui reposent s u r  le qzcarzire 
de ln Roche-Maaricc. 

Le calcaire de Rosan a Orthis .4cionine. Orthis t r s tw  
dinaria, Triplesin spiriferoides, correspond aux couches de  
Caradoc; c'est i ine assise remarquable par les lufs et les 
couMes diabasiqurs qu'on y trouve intercalds, dans le  
districl du Menrz-Hom. 

Le silurien supdrieur (faune 3 9 ,  est également 
beaucoup mieux développé au S. qu'au N. de la Bretagne, 
il y présente des grés e t  psarnnzites avec ampilites à graplo - 
lites, ainsi que des schisles U nodules à Cardiola inlerrupia : 
des coulées de diabase et des tufs basiques, avec blocs 
projelés, sont inlers trat iEs h ces couches siluriennes. 

Ces divers niveaux du silurien s u p h i e u ï  mliriquent 
complbternent au N .  d u  F in i s the  ; leur exlension géogra- 
phique a Bt6 d i f fken te  et moindre, que celle du silurien 
moyen (faune -me) ,  qu'elles découvrent en stralification 
trcirisgressive. 011 a une preuve iriddpcridarile de ce mou- 
venienl, dans la présence de  blocs des fcirrriatioris arité- 
rieures (gres armoricain, schisles d'Angers, diahases et  
tufs), qu'on trouve rema~i iés  dans les poudingues de la 
faune troisième a Lestoven. En Brelaçne, cornmc e n  
Angleterre, In faune troisii.me silurienne est ainsi sépnrde 
de  la faune scconde, par' une discordance de siratificaiion. 

Système DBvonien : 1,es assises dcvoniennes du  
Finistére, sont ridbes en uu  certain nombre de  petits 
bassins synclinaux, qu'on peut suivre a l'est, jusque dans les 
Cdtes-du-Nord. Lcs priricipaux sont : celui des hIontagncs- 
Koires, conlinii depuis la mer jusqu'h Chateaulin ; celui du 
Faou A Uolazec, bien exposé entre Uolazec et Scrignac; celui 
de  Daoulas A Sizun ; et  enfin celui de  Loperliet a Plouigneau. 
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Le terrain d6vonién présenle dans celte région, les 
divisions suivanles : 

Schistes e t  quarzites de ~ l o u ~ a s t e l  (Gedinnien), 
furmarit la  base du terrairi dévoriien et correspondant 3. une 
nouvelle irivasiori ti.arisgressive de dEpûls marins. C'est 
l'éliige le plus 6pais de la sSrie, alteignant 1000nl  d'iinpor- 
tance. Sori extension superficielle est plus vaste que celle 
d u  silui~ieri, qu'elle dépasse, eri stratification transgressivri, 
3. l'est d u  Finistére vers Callac, e t  au  riordilu &?partement, 
vers 31orlaix. 

Grès blanc de Gahard, Imdévennec ,  etc., plus riche 
en fossiles que les précédents, sa faune a dés analogies avec 
celle du  Taunusien. 

Schistes et  calcaires de NQhou, avec l i b  de  grau-  
wacke, contenant une faurie triis riche, A caracikies 
coblenziens. 

Schistes A nodules de Porsguen, plus répandus 
en Bretagne qu'on ne le supposait ; ils ont une faune fr,an- 
cliement eifëlienne. 

Schistes de Rostellec, 2 nodulespyriteux. el ii fossiles 
frasuicris; cet étage est plus localisé que les prdcédents. 

Système Carbonifhm : Ce lcrrain est représenlé 
dans l'ouest, par les schistes ardoisiers de Chaleaulin. avec 
lits d e  tufs, psamoiikç et  lentilles calcaires, aixisi que par 
divers petils bassiris houil1t.r~. Il repose en stratification 
transgressive sur  les formatioris pr8cétienles, comme je l'ai 
indiqué en 1886 ('), et représente graphiquement sur  la 
feuille de Chaieaulin, de 13 Carte géologique de  France 
publibe à la m&me époque.  

- 

(1) Aiinal. S o c .  g6ol .  du X o r d ,  .r. 13, p 201. Mar s  18%. 
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Mouvements du sol : L'ère paléozoïque a donc Eté 
en Brclagne, une période d'importants mouvements du sol : 
on g observe en effet des discordances oii des iransgressions 
de stratification entre  les ph.yllndes de St-L6 et les pou- 
d ingues  pourprés, entre les potldingues pourprts et  les grès 
armoricains ,  enlre les gr& armoricains  et  les  schistes 
d'Angers, entre les roches à falute seconde et l e  silurien 
s y ~ d r i e u r ,  entre le s i lur ien  et le d h o n i e n ,  et  enfin entre 
le ddvonien e t  l e  carbonifère. époque importante, pendant 
laquelle eurent lieu les derniers et les plus imporlants 
refoulenients. 

C'est h ces plissemenls d u  sol d'une part, et 2 des venues 
Bruplives d'autre part, qu'il convient d e  rapporter l'origine 
el la structure du vieux massif breton : rien n'est ra re  en 
Bretagne, comme des failles à rejets verticaux sérieux; les 
failles n'y son1 que des accidents, qui ne jouent aucun r61e 
dans l'orogéri8se du pays. L'Armorique est un massif d e  
pliçscmenl et d'injeçlion, e t  non u n  cliamp de fractures. 

Parmi les produits d'irijectiori, aussi iritdressanls que 
variés, de la Bretagne, il faut sigiialer parliculibrement 
au point de  vile de leur importance orographique. les 
deux séries, des roches granit iques et diabasiques. 

Les granites forment un cerlain nombre de massifs 
indépendants, distincts par leur âge, par leur naliire minh- 
ralogique, par leurs apophyses, el par leurs modifications 
cndomorphiques. Ces massifs on t  une tendance g h é r a l e  d 
s'aligner suivant les axes des plis ariticlirianx. dont  ils 
forment ainsi le noyau : leur afburerr ieul  actuel ri'est pas 
originel, mais dû des d h n u h l i o n s  jiosk!r,ieores. Nos 
exploralions orit permis de  reconnaîire les principales 
venues granitiques suivantes, depuis l'époque caiboriif6re 
jusqu'à l'époque primitive : 
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Granul i te  de Pont ioy ,  LZu.imper, etc . . Carbonifr!re 
Gr-un~te  porpl~yrocde  de  R o s t r e n ~ n  . . . CurI~uniJ@re 
Grani te  à amphibole de M o r l a i x .  . . . Déoonien 
Grani te  d e  Guingamp, Ker sa in t ,  e te  . . Cambr ien  
Gran i t e  sye'nilique pose de Lani tdut ,  . . Cambrien., e t an tO  

r i e u r  aupréç6dent  
Grani te  gneissique de  Belon,  porphyrnide 

de  Pont-Auen, g ~ e r ~ u  d' l lenneburlt .  Cambr i en  o u  pri- 
m i t i f .  

Les Diabases, ou  plutôt les venues diabasiques 
(diabases, diorites, porphyritesl, se préserilerit en filons, ou 
tari161 sont développ8es e n  puissantes coulées, accom- 
pagriées parfois d e  tufs iutei'sti'alifiés e t  m h e  de projeclions 
volcaniques. Ces roches volcaniques ont fait éruption h 
diverses reprises, B des moments que l'étude straligra- 
ptiique es1 parvenue 3 fixer : 

Diabaseu oplr~diques, e t  porpliyrites, en  
f ~ l o n s ,  dans  le cleoonien e t  l a  granu-  
Zite d u  Fin is tère;  encoulees aoee t u f s  
e t  e inér i tes ,  dan8 la  Basse-Loire . Carbonqfère.  

Diabases, porpliyrctea e t  tufsrlu Huelgoat.  >'in du tlicorzien, 
aûant  le cnr.boriiJ'2re. 

I) iabases,porpliyri tes,  t u f s  e t  cinepites 
de i.'.4ber. . . . . . . . . . . Silttrie~zsrcpit-Leur 

I)iabasri.z-,por~,t~!/rit~<s, t u . s  e t  c iner i tes  

Les a imes  roches éruplives d e  la Bretagne (diorites, 
p6rphgres quarziféres, kerzantons), sont pour la plupart 
localisées dans des cassures des formations anlérieures, 
elles rl'onl pas coriiribuE d'une façon sensible a I'orogénése 
de  la rtgiori. II n'y a donc pas lieu de les considPrer, dans 
cet aperçu sommaire, de la constitution tlu pays. 
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M. le Docteur Carton prdsente des ossemenls qu'il a 
Irouv6s dans une  caverne à Souk-el-Arba. Ces ossemsnls 
sout enfermés dans u n  iuf Irés dur  de sorte qu'il est lrés 
difficile de les extraire. A peu de distance de  celte caverne 
il y a des g'ites cuprifhrs .  R I .  Carlon présente encore 
quelques autres fossiles de la nieme région. 

RI. Gosse le t  parle des récentes découvertes de phos- 
pliate de cliaux faites aux environs de  Forest, et de Verlain. 
Le phosphaie de chaux est, A Forest, entre les couches 
tertiaires et  la craie. A Vertain, il es1 en grains dans la 
craie. Il est ccrlain que Ic phosphale de Forest provient du  
lavage de  la craie phosphstte. 

Il raconte une excursion qu'il a faite a u x  environs de Mons 
avec hl .  IIouzeau de Lehaye. Il a pu constater l'importance 
des découvertes de RIY. Rutot etVandenbrœck. Quelle que 
soit l'interprétation que l'on donne des détails, il est un 
faii certain c'est que le tuaeau de Ciply, dit tuffeau a Hemip- 
ncusfes, n'est pas autre chose que le calcaire grossier 3 
grands Cérites J e  Cornet et Briart ; c'est qu'on y trouve les 
fossiles du  calcaire grossier de Mons, tels qu'ils ont été 
clicrits par M M .  Cornet e t  Briart. Cette assise forme donc 
lc passage pal8ontologique d u  terrain crCtaç6 aux terrains 
terliaires. 

II était intfressant de savoir d'où venaient toutes lesgalets 
de phosphales de chaux des poudingues de  Ciiesrnes et de  
la hlalogne. A la question qui lui a El6 posée h ce sujet, 
III. Lemonnier, Direcleur de l'usine Solvay de  Mesvin, a 
rEpondu en montrant de  la craie blanche avec nodules de 
pho.phale contemporains qu'il a trouvEe sous la grise dans 
un puits a Ciply. 11 y avait donc h la partie supérieure 
de la craie blanche a Jlayas une couclie remplie de nodules 
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conleinporains de  phosphate de chaux. Cetk couche a été 
démantelée lors des premiers tlép6ts de la craie grise (ci.,iie 
de Spiennes). Les nodules de phosphate de chaux ont Cté 
roulds et ont donné naissance aux galets des poudingues de 
Cuesmes et de la Naloçne. 

Séance du 21 Novembre 1898. 

Son1 proclamés membres d e  la SociBLd : 

MM. Dumont, Docteur en médecine, à I,ille, 

Moreau, Rlaitre de carrière, 2 Anor, 

Motte, I n g h i e u r  civil à Xnor. 

~'kcole normale ~~~~~~~~~~~~~~s de Douai 
esl admise à litre de  BIernbre. 

M. Ladriérc fait la communication siiivante : 

Les Dépôts phosphat@s de Xonlay el de Forest. 

par M. J. Ladriére. 

Il exisle sur  les terriloires de Rluntay et de Forest,  
communes voisines du Cateau-C;ambr6sis, plusieurs dép6ts 
phosphalés intéressants : ce son1 surtout des sables glauco- 
nieux et une sorte de  conglomérat crayeux, connu dans 
le pays sous le  nom de  marne. 

Un échantillon de  sable recueilli Forest, le long d u  
chemin de Richemonl et analyse par M. Bouriez, pharmacien, 
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licencié és-sciences naturelles 3 Lille, titre, aprks dessi- 
cation A 100n, 1 7  "Io d'acide phosphorique. 

Les marnes, moins riches que les s~lr les ,  renferment 
cependant encore uric certaine quarilité de phosphate de 
chaux;  ~,épanilues s u r  les terres çam avoir subi la nioindre 
prtparalion. elles piwiiiisenl des cï îe ls  trCs remarquables, 
qui ne peuvent être attribiids uriiqucrncrit h leur teneur en 
carhonatc de  chaux : loules les lcrres tlir Canibréss 6i:int 
généralement assez riches en calcaire. 

La constitution d u  sol dc ces deux communes ebt 
iclenlique, quoique assez complexe. 

Voici la liste des dépôts que j'y ai constalds : 

I o  Iirnon de lavage ou lirnons qutitcriiaircs. 

Tertiaire. i 20 Sal~les lanrléniens. 
313 Conglomérat silex. 

40 Argile brun-jsunàtre, très corripacte. 
5 Salile brun-verd%lrc, ou gris, pliospliaté. 
60 Conglomérat marneux phosphate. 

7 0  Craie grise pliosphatée rl Micrasler cor-leslu- 
dinnrium. 

80 Craie marneuse 3 silex et à MicmsLer bre- 
viporus.  

9" Marnes grises A ICrebrnLulinn gracilis. 
10nDik\w à Inucerunzus luliiatus. 

Dans le lit même de  la Selle, rivihre qui traverse la 
commune de  hIontay, et dans celui du  ruisseau de Basuel 
qui longe le territoire de Forest, on rencontre les diéves et 
les marnes i Terebratulina gracilis. 
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Coupe relevée à. Foresl, au chemin de Richcmonl. 

Limon de lavage, 
Limons quaternaires, 
Sables lanùenicns, 
Con~lornéra t  A silex, 
Argile brun-jüurAtre, 
Sable brun-verdi t re  phosphaté, 
Conglornerat marneux phosphaté, 
Craie phosphatee bficraster Cor-lesludinarium, 
Craie marneuse silex et  à Macraster bre~iiporus.  

Lacraie marneuse h Nicrnster breviporus (anciennement 
nommé Micraster Leskeij ( A )  constitue, sur  la rive droite de  
chacun de ces deux cours d'eau, des escarpements d 'une 
quinzaine de métres de hauteur, présentant diverses cou- 
ches nettement ondulées et cl'fpaisseur [rés variable. 

On y trouve des silex fort volumineux : les uns, dissémi- 
nés dans la masse, d'autres situés à la limite des divers 
bancs. 

An-dessiis de la zone & A~licrastér breeipows et surtout 
dans les petits plis synclinaux formés par le calcaire, i l  
n'est pas ra re  de rencontrer qiielques mktres d'une craie 
gris;llre, trth friable, ayant iine iexture arbnscée (B) .  

Ce dépiit, que mon éminent professeur, M. Gosselet, 
considère comme la base du senonien, craie a Micrasler 
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corlestudinorizm, renferme lui aussi une  cert,airie quanlité 
(l'acide phosphoriqiie, environ 4,50 g, quantith bien 
faible cornpart!e a celle qu'on a conslathe dans les craies 
grises de Beauval et de Cip:y, mais qui est ntanmoins trks 
appréciable. 

Dans la craie grise d u  Nord, le  pliosptiate de c h ~ u x .  se 
présente tantdt sous la forme d e  grains dissiminés dans la 
masse, comme h Montay et à Forest, tantdt e u  nodules ou 
coricrdions plus ou moins volurnirieuses, cornrue daris le  
turi d e  Lezeuries, 

Celle craie grise. aujourd'hui si peu imporlanie dans les 
environs d u  Cateaii, a dû recouvrir primitivement loute 
celte r4gion et  s'étendre h l'Est jusque vers le  Quesnoy. J e  
suis convaincu que la craie blanche elle-méme s'avancnit 
autrefois asscz loin dans Ics cantons de  Solesrncs et  d u  
Cateau. 

Voici sur  quoi je b i se  ces affirmations. 
R'ous savons que pendant la'formation des couches supE- 

rieures dl: la craie dans les bassins de  Paris e t  d e  hlons, 
il  se  produisit, A la surface de  notre sol exoridé, divers 
phénomènes tels que : altération et désagri.galion des 
roches, ravinements, dépôls divers. 

- A Forest et A Montay, dans les talus des chemins de  
Richemoiit, du Quesnoy et d'Amerva1, on coristate que la 
craie, a e n  effct, subi  d celte époque une profonde dénu- 
dation, des sddiments de  difrérentes natures, rEsidus de ce 
travailded6composition des roches, existent un peu partout 
a sa surface. En les Eiudiant avec soin, il est aisé d'en déter- 
miner la composition et par  consequent l'origine. 

C'es1 d'abord une masse dc craie grise 5 1'6tal pu lv i -  
rulent, daris laquelle soril empdtés de riombreux fragments 
de craie de m&mc nature, plus ou moiris arrondis, plus ou 
moins volumineux. Elle contient en outre quelques silex 
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forLenien1 allért!; et corr~odiis : la ploparl ~ o i i t  iioirhtre?, 
cependant on  en lroave d e  plu? clairs qui pourriiient bicn 
provenir de la craie blanche. Dans tous les cas: c'est 
iertaineiiieiit 13 I'origine des débris d ' l ~ o c c r a ~ n i i s  i m o l u l u s  
qu'on y rericonire. L'épaisseur de  celle sorte de conçlo- 
mérat crayeux (a) varie entre 0,50 et 3 mètres. 

A Moritay, sur  13 roule d'Amerva1, dans une poche de 
la craie k silex, l 'ai cùnslal6 la présence de deux couches 
d u  conglom6rat (a a') ne dilEraril entre elles, d'ailleurs, qiie 
par la grosseur de  leurs éléments, Lrhs volumineux e t  très 
irréguliers 3 la base, plus tenus el plus arrondis au con- 
traire a la  partie suptr ieure.  

Frc. II. 

Cozipe rs1ez;ée i M a n t u y ,  sur la r o u l e  d'Amerual 

g Lirnnn d e  lavage. 
e e' Siibles landeriiens, 
d Congloiuerat A silex, 
c Argile brun-jauniltre, 
b Sdbie b run-be rd i t r e  phosphalé, 
a a' Conglornértit crayeux phosphate. 

Comme je l'ai dit plus haut, celte soi-disant marne  
conlient uric quaniild très appréciliblc d'acide phospho- 
rique. 

A n n a l e s  d e  l n  Societd Giologique  t l c ~  N o r d ,  ,r. svr. 2 
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Ce con,olomérat crayeux a Clé lui-méme en partie 
désagrégé; on  voit h sa surface d e  nombreux ravinements 
ou poches qui pénétrent souvent jusque dans la craie grise 
et dans la craie 3. siles. 

De celte noiivelle transformaiion d u  conglom6rat, il 
résulte du  sable gris ou brun-verdAfre (h) ,  dans lequel le 
phosphate de  chaux entre pour une proportion de  30 01, 
environ; il contient en outre de la glauconie, du  calcaire et 
quelques rares  silex absolument décomposés et tout B fait 
friables. 

Au point de vue stratigraphique, celle couche de  sable 
phosphaté est kgalement irbs curieiise à éludicr. Je n'ai pu 
l'observer que  le  long di.s ravins et sur  l e  bord des routes, 
dans des talus u n  peu éboulés, 13. elle alleint une dpaisseur 
qui  varic entre O,?U et  1,50, mais je suis peisuadi: qu'en 
d'autres points, fliciles h dbterrniner d'ailleurs, son impor- 
tance est plus consiclkrahle. 

Nalurrllement c'est dans l m  poches qiie ce sable phos- 
phalé s'est surtout accumulE ; et quoiqu'il n e  les emplisse 
jamais complètement, i l  f o r m ~  une  couche q u i  se prolonge 
le  long des parois lathrales et s'étend méme souvent trés 
loin sur les bords supérieiirs ; je dois dire cependant 
que celle couche n'est pas absolument conlinue et d'égale 
Cpaisseur. 

La craie h silex et le conglomérat crayeux constitueiit, 
enlre les diverses excava!ions, des arêtes transversales 
importmtes, qui, en cerlains points, supportent directement 
les couches tertiaires. La limile es1 souvent assez confuse 
entre le conglornh-at crayeux et le sable phosphaté et 
rappelle parfois 3 s'y méprendre celle qui existe entre le 
limon des plateaux et l'ergeron, A peine y trouve-l-on ça 
et Ih u n  mince filet d'argile plastique de 0,01 A 0,02 
centimktres d'épaisseur. Cependant enquelques points, j'ai 
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rencontré d e  peiits nodulcs avec enveloppe de phosphale. 
Le sable phosphaté est  recouvert par une couche d'ar- 

gile (c) brun-jaun$tre, irés grasse. d'une kpaisseur variant 
entre 0,10 et 0, 30 centimktres; d'aprés M. Gosrelet, ce  
serait un  ancien sol végétal de m é m e  âge que les couches 
sous-jacerites, c'est-B-dire prétertiaire. 

C'est sur  celte argilo qiie rcpose le conglomErat silex, 
((1) basedu landénien. 

Les silex d e  cc dCp6t sont de dcux sortcs: les uns, trbs 
petits c t  fortement c o r r o J h ,  proviennent évidernmcnt dcs 
marnes phosphaldes; les autres, IrEs volumineux ct 
presque intacts, ont Eté a r r ~ c h E s  aux cscarpcmcnts de craie 
a Xicrasler breviporus, qui séparent entre elles les diverses 
poches, ils n'ont donc subi qu'un léger déplacement. On y 
trouve encore des nodules de craie grise et quelques débris 
Il'lnoceran~us involutus. 

Presque toujours les silex de  la parlie infërieure du con- 
glomérat p h é t r e n t  uii peu dans l'argile brune, tandis que 
ceux de la parlie supérieure sont empâLCs dans u n  ciment 
argilo-sableux, gris-verdalre, sorte de  tuffeau landénien. 

Sur les pcntcs, le conglomérat 3. silex a souvent disparu, 
entralnd par les courants diluviens; lorsqu'il cxistc, il cst 

peine recouvert par du  limon de  lavage. 
Mais au  fur  et Q mesure qu'on s'éléve, dans la plupart 

des poches, le conglomérat apparaît sous une couche de  
sable vert argileux (e) e t  parfois même de  sable roux 
grossier (e'), représentanl le tuffeau. 

Sur  les haiiteurs, on  trouve du-dessus de  ces diverses 
couches terliaires soi1 du limon de lavage (g), avec ou sans 
silex, soit plutût toule la série des dépdts quaternaires (f).  

D'aprés ce qui précède, il semble que le  sable phos- 
phaté soit le  produit de  lbvigations succeisives qu i  ont 
transformé la craie grise d'abord en un  conglomérai à gros 
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dldrnenta, puis cn un  conglomérat à éldments plus tenus et  
enfin e n  sable phosphaté. 

Ccttc dEcalcification dcs marnes phosphaldes, soiis I'in- 
fluence des agents méléoriqucs, a dii se faire surtout avant 
le  dépat des couches tertiaires, alors que notre sol formait 
u n  continent; mais il ne  faudrait pas croire cependant 
qu'elle ait cessc? complbternent de se  manifester depuis 
cette époque. 

Pendant la phriode quaternaire, par exemple, alors q u e  
les eaux d'infiltration imprégnaient la masse de craie tout 
entikre, il s'est formé, sous l'influence de l'acide carbo- 
nique e n  dissolulion, de nombreux tufs calcaires dans la 
plupart de nos vallées crayeuses. 

II en es1 mBme de plus récents. Je  me  contenlerai de 
ciler celui qui recouvre la tourbe dans la vallée de la 
Scarpe e l  qui est par conséquent pocltirieur 3 l 'époque 
romaine. 

L'aclion çonlinue des eaux souterraines es1 tout aussi 
dvidenle pour ce qui concerne la réçiou d e  RIorilay r l  de 
Forest. C'est A elle qu'il convient d'allritiuer celle disposi- 
tion siriguliére d i s  sables phosptirit6s, en rouches réguliiv-es, 
parfois presque verticdles, le long des parois des pochrs 
crayeuses. C'es1 à elle eiicore qu'ou doil avoir recours pour 
expliquer pourquoi le  conglouidrat à silex s'irilléchi~ au- 
dessus de  toutes les poches qu'il recouvre e l  a parloul la 
rrihne allur~e que les sables phospli~LtSs. Cet eriforicemenl 
du  çonglornérat A silex et des sables dans des poches creu- 
sées h la surface de  la craie postérieurement à leur dépUt a 
été loriçuernrint expliqué. dans loules les circonsiances par 
JI. Gosselet ( j ) .  DBs 1884, il appliquait les mémes idées 
aux poches de sable phosphate des erivirons de  Mons. (e). 

(1) Gosselet. L'argile à silex de Vernins. Ann. soc. geol. du 
Nor4 VI. p. 317 1859. 

(2) id .  -4nn. soc. 6601. du Nord, XI p.  366. 
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M. Gosselet rappelle h ce sujet a signalé (1) A 
Saulzoir une argile marneuse blanche qui  doit avoir la 
meme origine que les marnes phosphat6es de Forest. 
Peut-étre celte marne de Saulzoir est-elle aussi phosphatée. 
Il a vu A Neuvilly les sables phosphates; mais sans se 
douter de leur composition et  de leur valeur industrielle. 

M. IAemonnier croit que  les nouveaux gisemenis du  
Cambrésis n'ont pas la richesse de ceux de la Somme. 
II dit que la craie de  Maiziitres, aux environs de  Mons, 
contient aussi du  phosphate de chaux;  mais elle est inex- 
ploiiable pour le  moment. Ce sont les phosphates de  
l'avenir. 

hl. Cayeux fait la communication suivante : 

a Grès 11 dit K Porpliyre B do Gognies-Chazcssde 

par N. L. Cayeux. 

II y a quelque iemps, JI. l'rngénieur en chef du ddpar- 
temeut avisait M. Gosselet que l'on extrayait i Gognies- 
Chausstle, Urie rodie fort curieuse classée comme a por- 
phyre ». 

Sur l'invitation di: M. Gosselet, je me rendis P Gognies 
pour exanliner la roche et  son gisement. 

En entrant dans Gognies-Chaussée par la route de Belli- 
gnies, on voit e n  descendant des bancs peu inclinés de grés 
verdâtres, coupés e n  tranchée par  la route. 

Au-dessus du pont jele sur  le ruisseau de  Gognies, on 
aperçoit à gauche du  chemin, et k quelques mhtres saule- 
menl ,  une exploilation très active, ouverte dans le 
cc porphyre B. 

(1) Constitution géologique du  Cambrésis. Canton de 
Sol esnies. 
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L1acci>s en est difricile, e l  ce n'est guère qu'en s'aidant 
du  cible erriploy6 pour la traction des wagonnets, que l'on 
peut :ilteirid~e le fond de la carrière. 

Un rapide coup cl'eil suffi1 pour montrer que  l'exploila . 
tion est ouverte d x i s  la clef de  voûte d'un pli convexe, d6jeiE 
Iégkrerrient vers le nord-ouest, el que la coupe mise a jour 
est loin d'hlre homogéne dans toute son étendue. 

Voici la &rie descendante des couches visibles e n  octobre 
dernier : 

A .  Schisles rouges (3"'50); l'anticlinal nord-ouesl étant 
plus entamé que le  sud-est, les schistes rouges sont seule- 
ment visibles au  nord et a l'ouest de la carrière. 

B. Grks verdi t re  (Om75) a grains fins, micacé, présen- 
Lant une cassure rietlc. 11 forme u n  seul banc. 

C. Gr& Epais de l m 5 0  réparti en trois bancs dont le 
sup6rieiir n'a que qiielqiics centimbtres. La colorationverte 
est ici moins accuske e t  la cassure moins unie. A l'mil n u  
on distingue quelques grains de  quarz et  qiielqiies paillettes 
de mica blanc. 

D. Roche gros grains de quarz hyalin trés abondanls, 
noyés dans une  sorle de  pale irreductible a I'ceil n u  et r3p-  
pelant, par conséqueril, la structure porphyrique. 

Tout cet horizon forme une niasse compacte (le 5"50 1rii.s 
résistante, assez homogène A la partie supérieure, mais 
conlcnant toujours vers son contacl avec le  nivcau C des 
galels de quarziles lustrc!s, gris, roses on verdâtres, des 
fragments plus ou moins rnulés d e  schistes gris arbnacés, 
Iégbreinent micacés el enfin des galets de quaiz. 

Le nombre de  galels ségrégés par 13 roche s'accroît avec 
la profondeur. el il y a passage insensible 3 un  poudingue 
A gros galets cimentés par uiie pâte siliceuse formant un  
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banc d e  20 centimèlres, connu dans la carribre sous le nom 
de a premier d8lil 8 .  

On peut doiic envisager le  niveau D, comme un  poudiri- 
giie dont Ic cimenl arénacé devient prépondérant 8 mesure 
que l'on s'6lhve, rt qui s'individualise pour  constiliier la 
pariio supErieurc de  Il. 

La niasse ll préscnle en divers points dc la carrière dcs 
modifications d'importance secondaire : 

Au nord, la présence d'uue cassure transversale semble 
avoir altérd la coloralion de la roche : elle vire au rose- 
b r u n ,  alors qu'A l'ouest 13 nuance gris-verdâtre ne diffkre 
pas sensiblement de  celle du porphyre d e  Lessines; 

A u  sud  ouest, la slructure porphyrique est moins nette : 
le  calibre des grains de  quarz a diminué et la roche rappelle 
bien plus un  grés qu'une a diorite quarxifère ». 

13. l x  poudingue est tout-à-fail local et sur  un espace 
aussi limit6 que celui de  la carriére, on le  voit passer laté- 
ralement 3 des schistes qiiarzeux peu micacés, gris-ver- 
dâlres ou bruns. 

I I  est bon de remarquer que cc poudingue es1 en concor- 
dance d e  stratificalion avec les niveaux précédents. 

F. Le u premier d d i l  JI repose s u r  une secoride masse 
do 5 uiP.lres d'une grande cohésion que la dynamite senle 
peut vaincre. Bicn que doiiEe d'une ténaci16 plus grande, 
elle rappelle exactement la premibre. 

Comme elle, clle participe de la nature du  poudingue, 
en ce qu'elle renfcrmc des galets (un peu moins nombreux 
qu'en D) ; 

Comme e n  D, lo caractére du  poudingue s'accuse vers 
le bas. 

Finalement, il y a passage 2 u n  a deuxiéme delit J qui  
n'est connu dans l'état actuel de  l'exploitaiion que par 
quelques blocs ranienCs au jour par la mine. 
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Bref, il y a analosie compléle entre les niveaux D et F 
et l 'él~ilhèie a dioritc qiia~zifhre particuliérement réser- 
vée a la seconde masse par 1'Ecole des I'onts et Chaussées, 
ne  pouvait étrc rcfusee a la première. 

La dispositiori des ensembles D et  F en masse com- 
pacte, la structure purphyrique d e  la roche et sa couleur 
etaient bien faites pour donner le change sur  sa naliire 
exacte;  e t  la dhomina l ion  du porphyre qui traduit la 
ressemblance frappante avec le porphyre de Idessines et 
de  Quenast parait, au premier abord, suffisamment justifiEe. 

Cependant l'examen microscopique de Id roche fournit 
une  série de caraclères dont l'existence est incompatible 
avec une  roche d'origine volcanique. 

Et, en efi'et, l'origine clastique est rendue évidente par 
le fait même du  passage gradué A un poudingue des 
mieux caractérisés ; elle est rendue plus dviderite encore 
par  l'interstratification des couches. 

Si à ces signes positifs, on joint l'absence absolue de 
feldspath, d u  moins en gros crislliux, on semblc autorisé 
i co~iclure que le K porphyre n de G o p i e s  est une roche 
sédimentaire. 

Eût -on  cncorc qiiclque doute, que le microscope le 
dissiperait facilement. 

En plaqiie mince, la roche PtudiCe montre des grains 
de quarz limpidc, A contours irréguliers polarisant dans 
des teintes t i c s  vives et formant à eux seuls dcs plages 
enlihres. 

On remarque, en outre, les parties scliisieuses consii- 
tuées par du qu:ii,z microlilhique prédoniinsnt et par quel- 
ques paillettes de  mica blanc, le  tout accompagné de 
chloritt:. Ce sont c r s  parties schisleuses q u i  composent ce 
que j'ai impropremerit appelé la piLe dc la roche. 

Les deux préparations examinées ne prbsentaient pas 
de feldspath, même A l'état microlithique. 
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Il rdsulte donc de cette élude sommaire, 

Que le 1 porphyre D de Gognies-Chau~séa ~ i ' a  de com- 
mun avec la ~i diorite-quarzifbre a que la coloration, l'as- 
pect po~ptiyr ique et  la disposition e n  masse nuo stratifiée; 

Qu'il doit etre classé parmi 1i:s roches clnstiques ; 

Qu'enfin, il est inlermédiaire au poudingue à ciment 
arénacd et au  grés. 

Uans le langage courant on doit préférer l'appellation 
de grès a celle de  a porphyre o. Celle derniére rappelle 
une composition et  une origine qui ne sont pas celles du  
grés de  Goçnies et peul ainsi faire supposer des an3logies 
avec une  roclie qui n'en est pas du tout similaire. 

L'Age du gres de Gogiiies se  déduit plutBt des caractkres 
pétroçraphiques de la roche que de ses rapports strati- 
graphiques avec d'autres couches voisines. Les schistes 
rouges, grés e l  ~ioudiiigues rappellent l'assise de Uurnot, 
dnnl l'existeiice étai1 d u  reste signalée dans cette région. 

Bien que l'extraction el le Lrans~ort  soient très onéreux, 
on peul oser espérer que les efforts intelligents et l'iriitia- 
tive de h l .  Liénard qui dirige l'exploitation de Gognieç 
scrunt largement récompensds. Les pierres de route, les 
pavés fournis par les couches el P ont bien peu A en-  
\-ier aux inatéri;iux helges ; les grès supérieiirs stratifiés, 
bien moiris eslimés que  les pr6cédeiils, font pourtarit ou- 
blier facilement les pierres calçaires en usage dans l'ar- 
rondisiement d7Avcsnes 

1,'aitention du sei.vice de 1.î voirie a 6 th  spdcialement 
3ppclt;e sur  cette carrikre , M. 1'Inghiciir cn chef peut 
donner une  heureuse impulsion à cette exploit:ilion et 
trouver 12 une  des solutioris du p r n h l h o  de l'opprovi- 
sionriernciit du département par les malériaux indighneç. 
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M Gosselet fait la communication suivante : 

Au mois de septembre dernier, je passais B Deville; je 
vis avec u n  vif plaisir que I 'escarpeaent situ6 près d e  
l'usine de Mairus, sur  la rive gauche de la Meuse et au S. du  
ravin dtait essarte On sait quc s u r  la route au pied del 'es- 
carpement, on voit u n  magnifique affleuremen! de porphy- 
roïde massive (gite no 2) .  O n  le  voit aussi dans le  chemin 
de fer a 3 m. au.dessiis de la route. La porphyroïde mas- 
sive est accompagnée au-dessus et au-dessous de  schistrs 
verts cliluritiféres ; elle a la forme d'un coin. La salbande 
infërieure incline de  450 tandis que la salbande supérieure 
ne  plonge que de 28O. De celte disposition et de la symétrie 
qui existe des deux côtes de la masse porphyrique, 
RI. Dewalque ('1 conclut qu'elle décrit un  pli anticlinal ; ce 
serait même le  sommet d'un pli, car s u r  un  chemin d'ex- 
ploitation silué il 3 m. au-dessus de la voie ferrée, on n e  ' 

voit plus lrace de la roche porphyriqiie. 
MM. de  la Vallie.Pousjin el Renard acceplkrent cette 

maniére de voir. Il est vrai que l'intrépide explorateur de 
la vallée de la Neuse, M .  Jannel montanl a travers les bois, 
jeune encore il y a une  quinzaine d'années, avait retrouvk 
la porphyroïde une vingtaine de raiilres plus haut que la 
voie. 

En me basant sur l'observation de RI. Jannel, je n'ai pas 
accepté l'interprétation de M. Dewalqiie ; j'ai admis que le 
banc de  porphyroïde se prolonge dans la montagne et que 
si on ne  le voit pas sur  le chemin d'exploiiation, c'est qu'il 
es1 affecté d'un pli ou d 'un  etranglement (2). 

L'occasion s'ol'frait de vérifier qui avait raison de M.  De- 
walque ou de M .  Jaiinel; j'ai pu conshter  que la porphyroïde 
s e  retrouve h 70 m. environ au  dessus du  chemin d'exploi- 

(1) ,Ziin. Soc .  Géol .  Belç. 1, p. 67. 
(2) L '~L: I>ENNE,  p .  90. 
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talion et qu'on peut la  suivre sur  une  hauteur de  plus de 
50 métres. C'est bien la même porphyroïde que celle de la  
roule ; avec ses gros cristaux d'orthose dont les surfaces 
sont arrondies, avec ses deux sa!bandes de  schisles chlori- 
tiféres. 

Le banc d e  porphyroïde d'apres sa d i r ~ c i i o n  vient pas- 
ser au  nord de l'affleurement de  la routc:II est donc pro- 
bable qu'il a subi un rejet et que ce rejet est cause qu'on nc 
le voit pas d:iiis le chemin d'exploitalion. 

II disparait avant d'arriver sur  l e  bord de l'escarpement 
du ravin de Mairus; il est probable qu'il y a encore 13 un  
rejet analogue au  précédent; car on  retrouve la porpkyroïde 
plus loin dans le raviri, s u r  le senlier des Masures. 

Lecons 

sur les CiLes de  Pliospliate de Chaux 

du Nord de la Frunçe 

professées à la ficulté des  Sciemes J e  Lille 

le Jeudi 29 hruvcn&bre el 6 DCcenz61-e 1889. 

par M .  Gosse l e t ,  Professeur. 

L'importance considérahlc que prend I'exploitalion du  
Phosphale de  Chaux dans nos environs et méme dans 
noire ddparlernenl, les nombreux inldréts industiiels et 
agricoles qui s'y ratlachent. rn'engaçent à ajouter à l'dtuile 
du terrain crélacé deux Iccons consacrdes h I'esamen d u  
Phospii3te de Chaux. 

J e  n'ai p3s la prélenlion d'indiquer de  nouvelles exploi- 
tations el de guider les recherches, mon r61e doit elre plus 
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modeste : Faire connaître l';Lat actuel d e  la science ; pré-  
ciser les condiiions dans lesquelles on rencontre le phos- 
phate ; empêcher les chercheurs d e  s'égarer et peut-étre 
les mettre sur  la voie de nouvelles dticouvertes, tel est 
uniquement mon but. 

J e  commencerai par l 'étude des gîtes les mieux connus. 
J'ai pour me guider un  ouvrage lrés important jl) q u i  yient 
d'être publié par un savant qu'un long s i jour  parmi nous 
el l'imporlance de ses services avait fait riolre cornpalriole 
et  don1 le  dépai,l es1 ericore vivement senti. 

Phosphates de Lille. - Lc phosphale d e  chaux le 
plus voisin de  nous est celui q u i  conslitue la  couche dtlsi- 
gnée a u x  environs de Lille sous le  nom de  fun. Sous la 
crsie, qui  a é lé  exploilée aux grandes carrières de 1,czennes 
pour la construclion des anciennes mdisons de  Lille, on 
renconlïe : 

Les nodules de tun sont un mélange d e  phosphate et 
de  çarboriak de cliaux. Ils rcnfcrment d'aprks RI. Savoye 
d e  10 a 15 0/0 d'acide phosphorique. Peu-btre cette quan- 
tité est-clle un  peu exagérée ; d'aprks certains renseigne- 
ments, elle serait variable. 

(1) h OLIIY. - Le Phospl~ate  t i e  Cl~ciic:~ e t  les titcrl~lisse- 
merzts I'cr/~l Brsa i l l y .  Paris 1839. 
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La couche de  tun couvre une  assez grande surface aux 
~ n v i r o n s  de  Lille ; mais elle ne  parait pas s'élendre au- 
delà d'un certain rayon. 

Les fossiles d u  tun sont encore bien pcii connus. 
M. Cayeux, préparateur du  cours de çEologie i 12 FacultE 
dcsscienccs est ciccup6 A Ics dktmnincr .  Il g a reconnu en 
assez grande abondance le Micrusler breciporus. 

Phosphates de la Somme. - Il y a u n  p a u  plus d c  
deux ans, on découvrit aux environs de Doullens (Somme), 
des gites de phosphale d'une richesse Iclle, que le prix des 
terrains .s'éleva rubitemen1 dans des proporlions colos- 
sales. I l  y eu t  des parcelles vendues a u  taus de 500,000 fr. 
i'hectare. 

Le phosphate de chaux d e  la Somme s e  trouve dails 
trois conditions diffërenles. 

1 0  Disséminé en ljelils cristaux ou en petilç grains bruns 
dans la craie h laquelle ils ddnneril une couleur grise. 
Celte craie gribe, qui conlient l 2  010 d'acide pliosplioiique, 
n'est pas la même que celle qui accompagne le tun a 
Lezenries. Elle coniienl un fossile bien connu BeIc~nnilelltr 
quadrala. el l'on sait que le niveau i Uelemnitella quadrutu 
est separ6 du  niveau h !Vicruster breviporiis par plus de 
100 m. de craie hlariclie. 

En nodules di: la grosseur d'une noix constituant $1 
et  la u n  petit lit d e  20 h 45 centi!iiélres d'épaisseur A la 
base de  la craie grise. C'est une formalion toute locale 
don1 je n'aurais rien dit, si elle ne rappelail pas le tun de 
Lezennes. 

La craie grise et les nodules ne sont pas explailéa. 
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30 A l'titat de sable. Ce sont les grains de phosphate de 
la craie qui ont 616  isoltls e t  sépares d u  carbonale de 
chaux. Ces sables reiifermcnt 25 à 40 O/i) d'acide phos- 
pllorique. Ils sont contenus dans des poches irrégiilihre- 
men1 coniqiics, creiist!es Ii 1ii surf;ice de la craie el don1 la 
profondeur alteint jusqu'h 1 0  à 20 mètres. Ils ne rcm- 
plissent pas conplètement les poi:hes ; ils se bornent B e n  
tapisser les parois ; il peut même arriver qii'ils manquent  
au  fond. Le cenlre de  la poche est rempli par dc l'argile 
jaune avec gros silex, dite bief il silex, dont l'ige n'est pas 
encore diterminé. Il arrive que la parlie siipérieure d u  
sable phosphaté est coloré cn jaune par  des infiltrations 
d e  l'argile du  bief. 

De cette disposition, on peut conclure que le sable phos- 
phaté a constitué une certaine kpoqiie une couche régu- 
lière A l a  surface de la craie. Il s'était forme sous I'in- 
fluence du ruissellement des eaux pluviales, par  lavage de 
la craie grise, dissolution et enlrainement du  carbonate de  
chaux. Ides grains de phosphate plus lourds étaient roulés 
dans les parties les plus basses du sol crayeux, où ils finis- 
saient par s'accumuler. Plus tard ce sable phosphaté fut 
recouvert par de l'argile mElangEe de  silex provensnt d e  
la destrucliou des collines crayeuses voisines. 

Les poches furent creusées ultérieurement , aprks l e  
dépot d u  bief i silex par l'infiltration des eaux piuviales 
qui  dissolvaient le  carbonate d e  chaux de la craie. De 
telles poches existent partoul a la surfiice de  la craie e t  des 
calcaires e n  général. II y a dix ans que  j'ai donné avec 
If. Boussinescq l'explication de leur mode d e  forma- 
tion (1). J'ai même cité comme exemple les poches conta- 
nant  le phosphale riche i Mons. 

(1) L'ürsile à. si lex dc Vurviris. Arin. Soc .  géol. VI, p. 317. 
1879. 
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Coupe d'une poche de sables phosl~halés 

de l'exl~loitation Solvay à Orville. 

Craie blanche.  
Craie grise.  
Sable pliospliate. 
1'artic.su~iCriaurcdii snli l~,  pliospliat,P, noircie 

par  des particules charbnnneuses.  
Peti te cuuclie d'argile ferrugineuse e t  char- 

bonneuse ; trace d'uriancicn so l  vég6t:ll. 
D ie f  à silex. 
A r g ~ l e  grise intercalée dans  le bief silex. 
I.imnn jaune clair. 
Limon avec éclats de  silex. 
Limon jaune ~ O I I C ~ :  avec é ~ l a t s  de  si lex; 

linion de lavage.  

On comprend que les gites de  sable phosphalé ne puis- 
sent exister que dans le voisinage de la craie grise 3 
Belemnitelln quadrata. Or cette craie est assez locale ; i l  est 
peu p r o h b l e  qu'elle ait couvert toute la Picardie. Al'6poque 
où elle se  déposait, la n i e r  crt;taçée était beaucoup plus 
restreinte qu'A 1'6poque ou  s'est formée la craie blanche. 
De plus, lors des ravinements prélertiaires ou quaternaires, 
une  partie considerable de la craie grise et des sables 
phosphatés a du  &ire enlevée. 

Enfin certains accidenk stratigraphiques on1 contribué 
A limiter les dkpdts de phosphate. Les sables phosphates 
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ont 616 reconnus par inasses de  quelques 1iecl.ares d'élen- 
duc, disséminées s u r  une liane prcsqiie droite, q u i  va rls 
Doullens 3 Albert. Leur l imik occitlentale cori.esliond 5 
uiie fliille qui a ramen6 ail  niveau d u  sol des couches de 
craie blanclie beaucoup plus Liasses qiie la craie grise. On 
voit vers celle limite orientale la craie grise s'enfoncer 
vers la faille avec une inclinaison de 13 degrks. Il y a 
d'aulres raille: plus pelites dans l ' inthieur  des exploita- 
tions ; elles ont pour effet de remonter la craie blanche au  
niveau de la crdie grise qii'elle: font disparaît1 e .  Uais  le  
sable pliosphal6 s'dtend iiidiridrernment sur  Ics deux 
craies, ce qui prouve qu'il es1 posldrieur aux failles. Il est 
probablement aussi poçtérieur a la grande faille orierilale ; 
il pourrait donc s'éleridre un peu a u  del& sur  la craic 
blanche. 

Phosphates de Mons.  - il existe aussi 311s cnvi- 
rons de M I J ~ S  une craic piilvtiriiltlrile remplie de  pcliis 
fii,ains liruns qiii sont dii pliosphale de cti:iux 1.a i.octii: 
est d'un gris brnnAlre, .on lui donne le iiom d c  craie 
brune ; auprès de SL-Sgmplioricn, el le 3 une  couleur 
presqu? noire. Elle ne  contient que  10 à 4 2  O/, d'acide 
phospliorique, mais comme elle est très tendre, on est 
arrivd par des procédés inéctiniques à enlever une partie 
du  carbonate de chaux et par conséquent B l 'enrichir en 
pliosphale: ce qui permet de l'uliliser industriellement. 

La craie brune d o  Mons est caract6risée par  de nom- 
hreux fossiles : on peut citer en particulier Pecten pi- 
r l z e l l t i .~ ,  Uele~nniles mucronalzls, elc. 

La craie bruiie est surmontCe soit  par un  calcaire non 
crayeux 3. grains plus grossiers dont on a rang6 iine partic 
dans le crétacd sous le nom de tiiîîeao dc Ciplg c t  l'aulre 
dans le lertiaire avec I'appcllation d e  calcaire grossier de 
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JIoris. Récemment deiiu savarits belges, RIM. Rulot et 
Vanden Broeck on1 moiilré qu'il fallait réuriii le tufïeau 
de Ciply au calcaire grossier de Rlons. 

I,a quanti16 do phosphate diminue dans le  bas de  l'as- 
sise, q u i  passe 2 une craie grisdtre rude au  toucher (craie 
de  Spicnncs). E n  dessous on trouve la craie blanche 3 
,Ilngas et a Belernniles mucronalus, puis de la craie A Belem- 
niles qundralus, La craie phoslihatde de Rlons cst donc 
plus rdcente que  la craie phosphal6e de la Somme. 
MN. Cornet et Briart ont estimé A 200 m. l'dpaisseur de  
craie qui sépare le  niveau 2 Peclen pulchellus du niveau h 
Belemnites quadratus. 

Le calcaire grossier de  Mons est lui-même surmonté 
par des sables verts grossiers e t  argileux appartenant a u  
terrain tertiaire, 

La surface du terrain crCtacE, qu'elle soit formée par  l e  
calcaire grossier, la craie brune ou  la craie blanche est 
creusée de poches irréguliéres, plus ou moins profondes, 
qui sont remplies de sable vert. 

L'origine de  ces poches est celle que j'indiquais tout a 
l 'heure pour les poches de la craie de  la Somme. Elles 
ont 616 creusees par les eaux phviales, qui s'accumulaient 
en certains endroils, passaient a u  travers des sables verts, 
dissolvaient le carbonate de chaux de  la craie el laissaient 
sur place, comme résidus, les subslances insolubles qui  
étaient m6lançées d la craie. Sur  la craie blanche le rBsidu 
était presque n u l ;  sur le calcaire grossier, c'&ait du  sable; 
et sur  la craie b ~ m e  c'était du  phosphale ('). On y Irou- 
vait donc, tout faits, ces phosphates riches que l'industrie 
crée à tant de frais. 

Vous voyez dans quel concours d e  condilions ils se ren- 
contraient. Ils ne pouvaient se trouver que la, où la craie 

Anna le s  d e  la Société Gdologique du 'Nord ,  T . ~ V I .  3 
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brune était pres de  la surface du sol, de manière à ce que 
les eaux pluviales puissent l'atleindre avant d'avoir perdu 
tout leur acide carbonique, Ih, où u r e  couverture de sable 
vert avait permis li. l'eau d c  sejourner e l  avait emptclié que 
les résidus ne fussent entraînds par le  ruissellement; la, ou 
la  présence de quelques cailloux i la base des sables verls 
déterminait, par une sorte de  drainage, l'accumulation des 
eaux pluviales corrodantes ('). 

Le sable phosphaté tapisse les poches sur  une kpaisseur 
de  quelques centimètres. Provient-il uniquement de la 
craie qui a 1516 dissoute pour la formation de la poche, ou y 
avail-il dejh, a u  commencement de 1'Sge tertiaire, avdnt la 
formaiion du  sable vert des endroits, ou s'était déposée une 
petite couche de  phosphate entraîné par les eaux pluviales? 

C'est ce qu'une dtude allentive des poches eût seule 
permis de dire. Acluellernent elles ont toutes été vidées. 
Il est donc peu probable que le  problème puisse élre 
résolu. Toutefois eu Egard à la richesse de la craie brune, 
à la forme cylindrique et éko i te  des poches, je crois que 
le phosphate riche &ait u n  rksidu fait sur  place. 

La craie grise n'cst pas le seul gîte de phosphate des 
environs de Mons ; ce rl'cst même pas le  plus anciennement 
exploit(. Entre la craie grise et le tufieau, il y a lin banc de 
poudingue, le  poudingue de  la Rlalogne, dont les galets 
sont compos6s d'un mélange de phosphate ct dc carbonate 
de chaux; ur i  aulre pouilinguc de mkme nature se  ren- 
conlre aussi localement A la base de  la craie grise. Cornet 
et Briart lui ont donné Io nom de IJoudir~gue de Cuesmes. 

Pendarit plusieurs années, on a exploité les galets de ces 
poudingues comme phosphate de chaux. 

Nous avons à nous poser A leur slijet une  question 

(1) Ann.  Snçii:lé géologique d u  So rd ,  XI, p. 366, 1881. 
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scientifique irnporlante : Quelle est leur origine premikre? 
Ce sont évidemment des nodules corriparables aux nodules 
de notre tun, qui ont été isolés, brisés, roulds el arrondis 
par les vagues ; mais il s'agit de retrouver la roche à 
laquelle ils ont été enlevis. Tarit qu'on n'a connu que l e  
poudingue de la hlalogne, on a pu supposer que le phos- 
phate de  chaux forrnait 1 la parlie suphieure  de la craie 
brnne un ou  deux bancs coh8renls, qui avaient 618 ditruits 
avant la formation du tuffeau; mais la découverle du 
poudingue de Cucsme força II considérer la roche phos- 
phatée dont viennenl les galets comme plus ancienne que 
la craie brune. Elle élait compl8Lemenl inconnue lorsqu'il 
y a peu de temps, Y .  Lemormier découvrit dans un  puits $ 

Ciply, 2 la partie siipérieure de la craie blanche, un  banc 
de craie avec nodules contcmpnrains de phosphate. 

C'est Ih I'origine des galots d u  poudingue. Ce hanc de 
craie blanche aiira été dPlruit presque partout sous i'in- 
Huence des vagues el peul-ktre A l'érosion pluviale ; la craie 
&ail délayée ou  dissoute, tandis q u e  les éldments plus durs  
auront et8 roulés, transformés e n  galets ct accumul6s s u r  
la rive. 

Phosphates du CambrBsis. - J e  p u i s  mainlenant 
aborder I'itude des gîtes de phosphate de chaux du  Cam- 
brésis. Je le puis d'autant mieux qu'ils viennent d'etre 
l'objet d'observations toutes récentes de  la part de  M. La-  
drihre (1). 

Le gîte de phosphate de chaux du  Cambrésis est trbs 
analogue a celui de  la Somme; mais il n'est pas du meme 
âge. II y existe comme dans la Somme un banc de craie 

--- 
(1) Depuis  lors, il a paru sur  Ins phosphates d u  CambrEsis  

Urie petite note dc M. Stüinier, ingénieur belge. Les obser- 
vat ions d e  hl. Stairiier coricordent avec celles de  M. Ladrière,  
avec cette diffkrence qu'il accuse une richesse d e  phospliate 
beaucoup plus grande. 
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grise qu i  doil  sa couleur A ce qu'elle contient de la plau- 
conie el des grains brun&tres de phosphate de cliaiix. La 
proportion d'acide pliosphoriclue qu i  y cst contenue est 
de  4,830/,. 

La craie grise n e  forme que quelques bsrics peu Epais 
au-dessus de  la craic A silex cornus et 3 Micraster brevi- 
pnrzis. Dans le centre du  CarubrEsis, cllc conlient peut-Elre 
le Nicruster corlesltldznarium, mais dans la vallée de la 
Selle, seille partie ou le phosphate a i t  encore été décou- 
vert,  le Micrasler trouvé dans la craie grise est le illicrasrer 
bl'e~iporus, comme B Lezennes. 

Coupe des gîles de Phosphate de chauz du CambrCsis, 

d 'nprés  hl. Lar l i i é ie .  

A Cra ie  à silex e t  B M i e r a s t e r  I , ,3ecrporus.  
H Craie gr ise  phosplintéc. 
a Congloril6r~at mar i i e l ix  plioslilia~b. 
h S a h l e  verclkt ic  plioijpl~atb. 
c Argile brun j a u n â t r e  t r è s  coiiip:rcte. 
d C o n g l u r i i k r a ~  à silex. 
ee' S a h l e  1:indenien. 
f Limon. 
g 1,imoii de lavngc.. 

Comme dans la Picardie, la destruclion d e  la craie grise 
par les agenls météoriques a donné naissance A des dépOls 
délritiques plus riches e n  phosphate. 
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C'est d'abord (a) un  conglom6rat formé de  fragments de  
craie grise et de  quelques silex altérCs et corrodés, dans 
une p i te  de  marne qui n'est pas autre chose que de la craie 
grise a 1'Clat pulv6rulent ; il ne conslitue pas une couche 
continue. 

Vient ensuite d u  sable gris ou brun verdalre 0) avec 
grains de glauconie el de phosphate de chaux. 

Ces depbts tapissent des poches creusées Jans la craie; 
quelyuefois ils s'élUvent au-dessus du  bonhomme (nom 
donné par les ouvriers aux parties saillantes de  craie qui  
suparent les poches.) 

Comme dans la Somme, ils sont recouverts d'une petite 
couche d'argile plastique brun jaunalre (c), qui est la base 
d'un dépbt caillouteux formé de silex volumineux, non 
roulds, empiles  dans de  l'argile plastique grise ou  ver- 
dâtre (d) .  

Mais, tandis que  le dCpOt caillouteux de  la Somme est pos- 
t t r ieur  au landenien, celui d u  CambrEsis lui est antkrieur. 

Comme dans la Sommc, les dkpbts de phosphates et Io 
conglomérat h silex sont descendus dans Ics poches crcu- 
sées dans la craie par la pfndtralion dcs eaux pluviales; 
mais là encore il y a une diffiircnce. Dans la Sommc Ic 
centre des poches est rempli par du  limon quaternaire; dans 
Ic CambrBsis, il est combld par du tuffeau et d u  salile lan- 
dcnien. 

L o n q u e  la mer crétacée quilta le  Cambrésis, elle laissa 
h sec, sous forme de zones conceiitriques, les diverses va- 
riélés de  craie qui s16iaient successivement dépos6es sur  
son fond, les plus anciennes constituant les zones exth- 
rieures et les plus récentes les zones inlérieures. La craie 
grise, plus tendre que la craie blanche qui la bornait I'O. 
et que la craie h silex qui la limitail A l'E., s'est a l t é d e  plus 
rapidement A l'air. Les premiers effets de  l'altération furent 
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la production du conglom6rat marneux phosphat6 ct en 
memc temps la formaiion d'une Iégdre dépression, oii se 
déposhrcnt ensuite les produits do la lixiviation d u  tcrrain 
avoisinant par  les caux pluviales, c'esl-&dire les salilcs 
phosphai&. 

Plus tard l'argile a silex vin1 recouvrir le sable phos- 
phaté. Les silex étaient empruntés 2 la craie B silex voisine. 
Ils furent donc amenes d'une très courte distance, sans 
etre roulés, ni m&me us&. Comment cela se  fit-il? C'est 
une question un  peu problématique dont la discussion 
m'entrainerait trop loin. Les couches landeniennes vinrent 
ensuite recouvrir les silex. 

Puis, plus tard encore, A une kpoque difficile 2 détermi- 
ner ,  les eaux pluviales creusèrent les poches, où s'enfoncé- 
rent  peu A peu tous ces dépôts. 

Phosphates de chaux de l'Artois. - Les phos- 
phates de  l'Artois exploités 2 Perncs, Fléchin, Audincthun 
sont des nodules irr.éçuliers, noir verdSlre, de  la grosseur 
d'un œuf, enveloppés dans du  sable argileux verdâtre. Il y 
en a deux bancs de 1 5  a 20 centimktres d'épaisseur, séparés 
par 2 mètres d'argile marneuse verte. Les nodules du  Ganc 
supérieur sont plus gris que ceux du  banc inférieur; ils 
sont aussi plus riches e n  phosphate, ils contiennerit 2 5  O/, 

d'acide phosphorique, tandis que ceux d u  banc infërieur 
n'en contienrient que 22 o / ~ .  

Au-dessus des couches de  phosphates, on trouve du  sahle 
calcairc glaucmifére qui passe pcu 3 peu 8 de la marne.' 
Les fossiles n'y sont pas ahonrlants ; cependant on y trouve 
Ic Pecten aspcr. C'est donc bien la partie du  cénomanien 
que les mineurs désignent sous le nom de  tourLia. 

Sous les pliosphates de l'Artois, il y a une  argile plastique 
noire dans laquel!e on a recueilli, au  voisinage, d~nmoniles 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



iîlflalets. Elle correspond à la partie supérieure de  l'argile 
de Wissant, que 31. Barrois rapporte encore au  c h o -  

manien. 
Ainsi les phosphates d u  Pas-de-Calais son1 situés dans 

le chornanien,  c'est-A-dire 80 d 100 mélres en dessous du  
niveau des phosphates dc Lczennes e l  du Çarnbrdsis, entre 
l'assise à Pecten asper et l'assise h Ammonites inflatus. On 
peut les rapporter la premibre. 

D'aprés les travaux de 11. Barrois, les sables Pecten asper 
de l'Artois corrcspondcnt seulement A la zone supdrieurc 
des sables et  mai7ncs à Pecten asper des déparlements d c  
l'Aisne et dcs Ardennes (zonc! A Ammonites laliclavius). Dans 
ces déparlements, il y a trouvé au mEme niveau une  trés 
grande quantild de  nodiiles de phosphates de chaux. 

Phosphates du Boulonnais. - Tout autour des 
affleurements jurassiques d u  Bas-Boulonnais, on  exploite 
des nodules de phosphate de  chaux trés semblables aux 
préc6derits, mais situés dans une position un peu ditférenle. 
Ils constiluent un lit assez régulier de  15 h 20 centimètres 
d'épaisseur. silue sous l'argile de Wissant ou  argile d u  
Gault, dont il vient d'être question et A la partie tout A fait 
s u p h i e u r e  des sables verts A Amvnoniles nzarnillaris. On y 
trouve avec cette ammonile une autre espkce caracléris- 
tique de  la hase de l'argile, c'est I'Ammonifes irzterrup1ii.s. 
La couche s'étend e n  Angleterre. On la voit s'enfoncer 
sous la mer  au  N.-O.  de Vissant ; on  va meme l'y exploi- 
ter h marée-basse. 

Phosphates des Ardennes. - Les phosphates des  
Ardennes sont les premiers connus. On ne peut e n  parler 
sans citer trois noms qui ont fondé en France l'industrie 
des phosphates : Elie de Beaumont, le savant qui proclama 
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le  premier l'utilité des phosphates en agriculture ; d e  Mo- 
Ion, l ' ingh ieur  qui s'empara de cette idee et se mit par- 
tout à la iecherche des phosphatcls ; M. Desailly, l'indus- 
triel qui, le  premier, organisa l'exploitation sur  une grande 
&chelle. Si leurs efforts n'ont pas toujours éIE couronnés 
par  la fortune, c'est une raison de  plus pour proclamer 
publiquement toute la reconnaissance à laquelle ils ont 
droit. 

La couche de phosphale occupe dans l'Est une  grande 
Ctendue dans les départements des Ardennes et  de  la 
Meuse Nous avons ét6 l'éludier l'snn6e passée & Grand- 
Pré, lors de  I'excursion que nous avons faite dans les ter- 
rains secondaires des Ardennes 

Le phosphate de  chaux des Ardennes ressemble beau- 
coup B celui du Boulonriais. Il est à l'état de nodule dont 
la teneur e n  acide pliosphorique varie de 24 A 20 "1,. Ces 
nodules de la grosseur d'un œuf son1 désignds dans le pays 
sous le nom de  coqui11s dc sable. Ils se pr6senteiit e n  une, 
quelquefois e n  deux couches assez réguliéres, épaisses de 
1 5  Q 00 cenlimètres, dans le  sable vert A Ammonites nza- 
millaris. 

Dans l'Argonne on renconlre un  autre niveau de nodules 
de phosphate de chaux dont la teneur e n  acide phosplio- 
rique est plus dlevée. Ces phosphates sont dits coqzrtns de 
gaiae, parce qu'ils forment une petite couche vers la base 
de la gaize, grès très poreux imprégné de silice soluble, 
qui constitue les collines de l'Argonne. L a  couche de co- 
quins de gaize est située h 20 ou 30 m. au-dessus de la 
coiiche de  coquins de sable. On les dit aussi roquins riches, 
parce qu'ils sont plus riches que les précedents ; ils con- 
tiennent jusqu'3 2i 0/ù d'acide phosphorique. Cependant 
on a cessé de  les exlraire, parce que, la zone s'enfonçant 
rapidement vers la colline de l'Argonne, l'exploilation 
coûte trop cher. 
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Conclusions. - En r é s u d ,  le  phosphate de chaux 
se montre dans le  Nord de la France h plusieurs niveaux 
géologiques et sous plusieurs formes. On le trouve : 

2 0  en nodules, soit dans la craie, soi1 dans les sables verts, 
soit dans la çaize ; ces nodules contiennent toujours une 
portion plus ou  moins considérable de  la substance encais- 
sante et le phosphate y est mhlangé de carbonate. 

Z n  En galets ; ce sont les iiodules precédents qui ont été 
remanies et  roulés par une mer postérieure à celle ou ils 
se sont formds. 

30 En grains disséminés dans 13 craie, A laquelle ils 
donnent une  teinte brunatre ou grise ; ces grains sont 
cristallins a Ciply et a l'état de petites concretions $ Uoul- 
lens. 

40 Sous forme de sable ; ce sont les grains précéilenls 
qui ont été séparés de  la roche encaissanle et  accumulés 
les uns  sur  les autres par l'action des eaux pluviales. 

E n  fait il y a deux manieres d'étre primitive du phos- 
phate de chaux ; il est dissemine dans la roche ou il est 
réuni et concrétionné en nodnles. 

Origine du phosphate de chaux. - Vous vous 
etonnez peut-&lre de voir le faible rble que jouent les 
géologues dans la découverte des phosphates. C'est qu'il 
y a peu d'hommes qui aient une assez grande largeur 
d'esprit polir envisager dès l'abord tous les cbtds d'une 
qucslion. Qiiand il SC triiuve en présence de phosphate 
dans une roche, l'industriel dit : Combien rapporlera-1-il? 
Le savant se  demande : Comment s'est-il forme? 

Je  remercie le premier pour la société, dont nous faisons 
tous partie, du  soin qu'il prend de nos besoins matériels; 
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mais je n e  puis pas oublier que je parle dans une chaire de 
Faculté des sciences et je m e  pose avec le second la 
question : d'ou vient l e  Phosphate? 

On a donnd au problème deux solutions diffërentes. Lcs 
uns ont cru que le  phosphate provenait des étres organisds; 
d'autres ont su[iposé qu'il était amené par  des sources du  
noyau central de  la terre ou de  la pyrosptibre. 

Tous les Elres organisés contiennent du  phosphore. Il y 
en a dans les os, dans les muscles, dans la bile, dans l'urine, 
dans le sang, surlout dans les cellules nerveuses. Le cer- 
veau en contient une si grande quanlild que des pliysiolo- 
gistes, pour mieux marquer  son importance, ont été jusqu'h 
dcrire que c'esl le phosphore qui fait la pensée. 

(luand les animaux marins viennent h mourir,  leurs 
dépouilles s e  mélangent A la boue et  au sable des m e r s ;  
l'acide phosphorique, mis en liberté par la putréfaction, se  
combine h une partie du  carbonate de chaux des sédiments; 
il se forme d u  phosphate de chaux qui se cristallise ou s e  
concrétionne en nodules. 

Non-seulement les cadavres des animaux sont une  source 
d'acide pliosphorique, mais aussi leurs e x c r h e n t s ,  surtout 
ceux des animaux carnassiers. 

On avait cru pouvoir expliquer par cette dêrniére hÿpo- 
these les nodules de phosphate des Ardennes, qui sont 
accompagnes d'une ti'8s grande quantiié de coquilles de  
mollusques et de diibris de  reptiles carnassiers. On a sup- 
pose qu'ils se sont formés dans des baies, où vivaient ces 
repliles, qui faisaient grand carnage parmi les poissons et 
les mollusques. Les rbsidas de leur  digesLion, mélangés 
A du sable, auraient donné naissance aux nodules de  phos- 
phate de  chaux. On corinait 3 l'état fossile des excréments 
de repiiles ou de poissons. Voici, par  exemple, des excré- 
ments de  Macroponaa, poissons qui fréquentaient notre pays 
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à l'époque ou il était couvert par  la mer  crétacée. On 
dksigne en géologie ces sortes de  fossiles sous le nom de  
coprolites. 

Le public, toujours amateur des solutions extraordi- 
naires, accepta l'explication et le noni de  coprolites f u t  
donne et es1 encore douué aux nodules de  phosphate des 
Ardennes. 

Cettc hgpothhsc a pu skduire lorsqu'on n c  connaissait 
cncore que le  phosphate e n  nodules. Cependant certaines 
circonstances devaient ouvrir les yeux. Ces nodules ne  
sont pas disséminés dans tous les terrains; ils sont e n  
abondance d un  mAme nivedu et y formenl des couches 
des plus etendues. Le gîte des Ardennes se suit à lravers 
les ddpartements de  la hIeuse et de la Haute-Marne jusque 
daris celui de 1'Aube. C'est presque le mbrne que le  niveau 
du  Boulonnais, que l'on peul suivre dans uue partie d e  
1'A4ngleler~re. Les rivages de  l'époque n'eussent donc dté 
qu 'un immense cloaque. 

Donnera-1-on la m&me explication au tun de  Lezennes, où  
les fossiles sont t résrares  et oii il n'y a pas de reptiles. Puis 
il y a le phosphate disséminé dans la craie comme à Mons, 
dans la Somme, dans le Cambrdsis. 

Cornet a donné pour le phosphate de la craie brune de 
Ciply une explication plus naturelle. 

II rappelle, d'aprés RI. E l i d e  Reclus, que lors du chan- 
gement de la mousson, principalement en octobre et e n  
novembre, des milliards de poissons morts de toute espéce 
sont rejetés par la vague sur  les côtes de Perim et  d'Aden. 
Afin que l'air n'en soit point empesté, il faut que les habi- 
bitants se  mettent à la besogne pour enfouir ces amas de 
chair putréfiée. II n'y a pas de raison, ajoute-L-il, pour ne  
pas admettre que  le  m&me phénomiine a pu se  produire 
A différents moments des temps géologiques. 
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II se base, pour supposer que telle a été la formation de  
la craie brune,  sur  ce que celte craie conlient une grande 
proporiion de matiére organique azotèe; et. su r  ce qii'elle 
s'est déposée dans une mer qui nourrissait une faune nom- 
breuse d'animaux invertébrés, au milieu desquels nageaient 
des poiisons et  de grands sauriens marins. 

L'existence des grands sauriens est  dEmontrée par les 
nombreux squelettes di1 Mus6e de Rrunelles, si bien raç- 
semblés et (rlndiés par if. Dollo. Celle des poissons peut 
étre soupçonnée parce qu'il fallait d e  la nourriture h ces 
grands carnassiers, cepcndant on doit s'&tonner que leurs  
restes soient aussi rares. 

Le phosphate de chaux se prodilisail-il et  crislallisait-il 
au  f u r  e t  a mesure que les corps organisés se ddkuisaient ? 
On devrail alors trouver des lits, si minces qu'ils soient, 
partiçuli8renient cliai~l~onneux e.t phosphatés. Ou bien 
faut-il  admettre que ce premier phosphste a disparu. Que 
les eaux soulerrairies qui ont circul6 dans la craie brune 
apr8s son dépût, l 'auraienl dissout, transporté et distribué 
d'une rnanibre uniforme dans tout le dépôt, ou il aurait 
de  nouveau cristallisé. 

Si lelle es1 l'origine du phosphate de chaux, pourquoi 
n'en trouve-t-on pas dans tous les terrains riches e n  fos- 
siles? comment comprendre que certaines parlies de la craie 
soient plus spécialement favorisées ? 

La  seconde hypothèse est plus simple ; elle fait venir le 
phosphate de chaux dissout dans des eaux de sources 
m i n é r a l ~ s .  Ces eaux auraient dté minéralisées par des 
émanaiions venues de l'intérieur de  la terre .  Une telle 
hjpothkse n'a rien d'impossible, puisque le  phosphate de 
chaux se rencontre dans les granites et  dans beaucoup de 
roches éruplives. O n  ne peul lui reprocher que sa sim- 
plicite ~riême. Comme toules les explicalions qui sont basées 
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sur l'intervention d e  la pyrosphére, elle ne peut pas Blre 
contrôlée par l'expérience et ne laisse pldce 3 aucune re- 
cherche sur  les circonstances immédiates du  phénornéne. 

On ne  doit accepter ces hypothliseS que lorsqu'aucurie 
autre n'es1 satisfaisante et lorsque riéanmoins on croit 
nécessaire d'en pr isenter  une. Ce n'est pas le cas ici. Dans 
un  cours d'enseignemenl supérieur, je n'hésite pas a avouer 
mon ignorance. N'est-ce pas u n  aveu de chaque instant? 
Si nous n'avions plus de secrets à chercher, autant fermer 
nos laboratoires. 

IIais dans l 'enseigne~nent secondaire, il fliut elre dog- 
malique;  dans la conversalion avec le monde, il faut 
expliquer luut, ne serait-ce que pour n'avoir pas ii entcn- 
dre des riiisounenients 2 perle de  vue e l  sans aucune hase 
sérieuse. Alors dans l'inccrlitude, la meilleure hypoth8se 
est celle qui est la pliis courte 5 exposer, la plus ahsoluc. 
Acceptez donc, si  l'occasion se  présente, l'hypoilibse de.; 
sources minérales pour expliquer la pi ésence du  phosphate 
de chaux dans le sol. hlais au moins, à force de la répéler, 
n'allez pas y croire comme h une vtr i té  démontrée. Puis 
le  temps que vous aurez gagné pdr  13, je V O U S  demande de 
l'employer Q chercher e t  h ohscrvcr. Peut-&tre n'a-t-on 
pas suffisamment observé les gites de phosphate a u  point 
de vue de leur origine 

Un fait m'a frapp6, c'est que  loulcs les couches de phos- 
phate, dont nous avons parlé, se sont déposkes A proximilé 
du rivage et dans des mers peu prorondes. 

Nous avons vu qu'à Lezennes le tun es1 recouvert par 
la craie blanche. Or, a la hase de cette craie, on trouve 
des nodules de  tun roulds, couverts d'hiiitres, de spondyles, 
de scrpulcs. II es1 évident qu'il y avait lh, au commen- 
cement du dEpBt de la craie l,lanclie, une mer peu pro- 
fonde. Les nodules dijh form6s étaient repris, roulés pdr 
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les vagues, et amenda près du  rivage. Mais une cote n e  
s'élève point, ne  s'abaisse pas tout d'un coup. Donc A 
l'époque qui a précédé la craie blanche, c 'est-i  dire 3 
l'epoque où se  formait le  tun, le rivage était peu profond. 

Dans l'brdeonais, dans le Boulonnais, dans l'Artois, le 
sable ou la marne glauconifère A nodules de phosphate 
de chaux reposent soit sur  le  terrain jurassique, soit su r  
les terrains primaires. Ce sont donc les premiers dépôls 
qui se sont fails lorsque la mer crélacée a envahi des 
régions prCc6demment émergées; ce sont donc des dé- 
pots de  mer peu profonde. 

RI. Barrois l'a démontr8 d'une loiite autre nianiére pour 
l'Argonne. Il a reconnu que les couches de sable vert a 
coquins ont subi des ravinements considérables. Les coquins 
sont disséminés d'une manière presqu'uniforme dans le 
sable; mais A certains niveaux, ils sont accumulés en un  
banc continu. Ces rubans de  coquins sont dus a ce que le  
sable inférieur a 6té affouillé; les grains menus ont été 
enlevés, tandis que les parties les plus lourdes sont restées 
sur  place. C'est bien le  caraclére d'un p h é n o m h e  littoral. 
Comme il &ait contemporain de la formation des nodules 
de phosphate, il indique dans quelle condition ceux-ci ont 
pris naissance. 

La craie grise B Belemnites quadralus de  la Somme ne 
s'est pas Ctendue uniformement sur  la Picardie et l'Artois, 
comme le  pensent quelques géologues. A la fin du  dépôt 
de la craie blanche à Nicraster, la mer qui couvrail le  nord 
de la Fiance et le sud de  l'Angleterre se  resserra dans les 
parties les plus profondes. Une dépression, correspondant 
5 peu prks à la vallée infëiieure de la Somme, unissait le 
golfe qui couvrait encore 1'Ile-de-Frürice et une partie de 
la Champagne.avec celui qui  s'étendait dans le Hampshire. 
En 1881, avant que Ics phosphalcs de la Sommc fusscnt 
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dé~ouver t s ,  j'ai donné dans l'Esquisse géologique d u  nord Se 
ln F r c ~ z c e  la carte de ce br3s de mer. Tous les dép0ts 
aclnellement connus de phosphates de la Somme sont situés 
sur  son littoral. 

Enfin, on a vu qu'a Ciply, il existe, au-ilessus comme au- 
dessous de la craie brulie, des poudingues ou amas de cail- 
loux roulés de  phosphate, qui proviennent de la parlie 
supirieure de la craie blanche. Actuellemenl ces couches 
de craie blanche A phosphate de cliaux n'affleurent plus 
nulle part;  mais il est certain qu'elles conslituaient, A 
i'époque de  la craie brune, des rochers liltoraux battus par 
les vagues qui e n  roulaienl les débris.  

C'est donc un fait général dans le  Nord, le phosphate de 
chaux s'est dépos6 dans des mers  peu profondes. ELait-il 
fourni par des restes d'ariiriiaux qui venaient atterrir, 
comme dans l'hypolhése de Cornel, ou provenait-il de  
l'évaporation d'eaux phosphatées amenées par des sources? 
Devinez, si  vous le  pouvez; e t  choisissez, si vous l'osez. 

M. Barrois montre u n  dchanlillon de Pjstom6site, 
noi i~el lc  espéce minérale que  M. Gourdon a découverle 
dans les Pyrdnées, en mai 1888, dans le  gypse dc la 
rtgion de La Murcia, Haut-Aragon, et qui a été analysée 
par M.  Dcscloizeaux. 

Le même Membre p14sente un ouvrdge de irI.lVestlake 
où sont reproduites, sous forme de  tableau, les listes des 
fossiles trouvés par RI. Barrois dans le terrain crétac6 
d'Angleterre. 
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RI. Gosselet présente une helle collection de  fossiles qu i  
s m t  un don de Al. PIeuse, à la collection de  la  F~cii l l6.  

Déjh, au  mois de  Juillet dernier,  hl. Heuse avait envoyé un 
morceau de schistes de Luchon d'une apparence de  mar-  
queterie trés remarquable. Le scliisie a étC cassé par  des 
fentes croisees en petils parall6lipipedes q u i  sont rcsoudés 
par  un cimeiit siliceux. 

11. Ch. Barrois lit 13 note suivante : 

Le Bassin houiller de Valencieniies 

d'aprés les travaux de 

MM. A. Olry et n. Zeiller 

par Cliarles  Barrois. 

Lo Bassin houillrr de Valenciennes, a é t i  récemment 
I'alijet de pufilicalions d'une valeur exceptionnelle, de la 
part de MM. A .  Olry (') et R. Zeiller (2 ) ,  Ingénieurs en 
chef des Mines. La Sociklc! des Sciences de Lille, d6sireiisc 
de ikmoigner publiquement, toutle prix qu'ellc aliache, à ces 
ouvragrs si remarquables, Egalement importants pour la 
science et pour l'induslrie du  départemenl du  Nord, a 
décerrié successivernent aux auleurs, sa grande medaille 
d'or, de la fondation Kuhlmann, en 1687 e t  e n  1888. 

La descripiion du hassin houiller do Valcncicnnes dc 
MM. Olry et Zeiller cst une aeuvre trop considerablc, cl trop 
connue des I n g h i c u r s  d c  la rdgion, pour quc  nous nous 
proposions d'en donner ici une analyse, m t m e  sommaire 

(1) A .  OLILY : Bassin houiller de  Valenciennes (Partic com- 
prise dans le Département d u  Nord) ,  1 vol. in40 et  1 atlas de 15 
pl.  in-plano, Par is  1887 (52 fr.). 

(2) H. ZEIILER: Iilore fossili: d u  hassin houiller de Valen- 
ciennes, 1 vol .  iri-40 avec 43 figures dans  10 texte, 1 car te  en 
couleur, et 1 atlas de 94 pl., Paris 1888 (76 R.). 
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Ces beaux livres devront blre lus  et consultés par tous les 
spécialistes. Nous nous proposons seulement dans les pages 
suivantes, de  donner une  i r lk  géndrale de cc travail. h 
l'intention de ccux des Rlcmbres de la Sociét6, qui s'inld- 
ressent aux progres de la science locale, sans pdnétrer dans 
le  détail de nos dtudes spéciales. Nous laisserons d e  cbté 
pour cette raison, nombre d e  questions techniques et scien- 
tifiques d'un haut intérél, qui sont mises e u  lumiére par 
les auteurs, avec beaiicoup de talent. 

Le bassin houiller de Valenciennes diicrit par W .  Olry, 
s'étend de  la froritikre belge à ln 1irnit.e di1 di!parlement d u  
Pas-de-Calais, su r  une largeur moyenne dc 12kil . ,  e t  une  
longiicur (le 45 kil., correspondant a une superficie totale 
de 52 653 Iicçlarcs. Ce bassin a la fnrme d'une selle 
rcnvcrsck, aganl ses deux versanls inclinhs vcrs Io sud, ct 
uniforrniimerit rccouvcrk par une nappc horizontalc do 
rnorls-lerrairis. 

Noke dbparlement fournit annu~l lement  3.500.000 lonnes 
de houille : le  terrain qui nous procure ces richesses est 
resié longiernps aussi mal connu des savants, que des 
consommateurs. bien que son étude f u t  inconteslablement 
d'une imporlance capilvle pour la science, l 'industrie et 
l'avenir de  noire rdgion, 

L'étude de ce terrain p rhen la i t  e n  effet des difficult8s 
considérables, lanl thboriyues que maldi-ielles. La prCsence 
des morls-lerrains avait consliluk la grosse difficulté des 
premiéres recherches ; mais d'autres problbmes allendaient 
les irigCriicurs dans la mioc, il y avait des anomalies dans 
l d  structure générale du  bassin houiller : les lerrains 
anciens qui encaissent le terrain houiller au  Nord et au 
Sud étaient dissemblables; la nalure des charbons apparte- 
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nant aux veines les pliis seplcntrionales et  les plus méri- 
dionales dtait différente; le bassin était cornplhtement 
dissymétrique par rapport à son axe. 

L'ouvrage de  M .  Olry débute par une description géné- 
rale  du  bassin houiller, et expose ses rclations avec les 
terrains stbrilcs qui lc limitent e t  Ic recouvrent : on 
apprend dans ces pages quelle est la constitution d u  bassin, 
quelles sont la nature et la rdpartilion des veines de  houille 
qu'il renferme, et quels sont les principaux accidenls qu'il 
présente. 

La partie la plus importante di1 mémoire est la descrip- 
lion détaillée des diffërentes concessions, que l'auteur suit 
d'une exlrtmité 3 l'autre du  dbpartement, depuis la conces- 
sion de Crespin jusqu'ii celle de 1'Escarpelle. A chaque 
concession es1 consacrd un  chapitre spécial, rédigé par u n  
savant A la fois géologue e t  ingfniaiir. La partie géolo- 
gique comprend la description de  la concession, l'ordre de  
succession et la composition de  toutes les veines de  houille, 
l'allure des veines, les accidents qui les affectent, et leurs 
raccordements constates ou siipposés. La partie technique 
comprend la description des fosses, des sondages, des 
recherches exécutées dans la concession. ainsi que des 
obsei.vations sur  le  grisou, sur  les eaux froides, salées, ou  
suliureuses chaudes, rencontrées dans les travaux. Les 
chances favorablrs oii tll.î,ivorables h la concession sont 
Lii idlc i  ieiit  discuiées 

Tous n t .  poiivons ici, rtkiinier un  trav iil de  c ~ l t e  i m j ~ o ~ - -  
t3iice. mai3 noterons seulement, pour nous borrier A des 
gfnérdités, qu'un résultat immédial de  1'6tude approfondie 
des diverses concessions est de pouvoir les comparer entre 
elles, e t  par suite de permeltre le raccordement des veines 
exploiltres, et diriger les recherches futures. Ce raccorde- 
ment des veines, trhs interessant pour  le  savant e t  pour 
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l'ingénieur, touche d'une façon plus sensible encore le 
consommateur, puisqu'il permet d'es~imer la richesse 
minérale du bassin. 

Le nombre des veines situées a u  N. de la faille de retour 
est d'environ 110; mais elles n'existent pas toutes dans 
tous les m8ridiens; la s6rie ne peut etre regardée comme 
complète, ou A peu p r h ,  que vers la frontière belge, où 
elle est presque entiérement connue, et 2 l'ouest du d6par- 
tement, h partir du milieu de la concession d'bniche. Au S. 
du cran-de-retour, 44 veines grasses sont connues; on ne 
saurait, quant présent, établir une liaison quelconque 
entre les 110 veines du Nord et les 44 veines du Sud. 

11 est cependanl possible d'dvaluer approximativement la 
quanti16 de houille que l'on pourra encore extraire du  
département du Nord l L'épaisseur du terrain houiller 
du bassin dépasse 3 000 mblres, l'épaisseur moyenne des 
veines est de Om60, et ces veines sont sépar8es par 36 métres, 
eri moyenne, de couches stériles; sur 36 métres de terrain 
houiller, il existe OmGO de houille, ou en d'aulres termes, 
la houille exploitable forme le soixantième du volume de la 
formalion houillère. Admettant que les procédés actuels de 
l'art des mines, permettent d'exploiler, ail-dessous des morts- 
terrains, une planche de 800 mElres dc hauteur verticale; 
lc cube de houille qu'elle renfermera correspondra 3 un 

80W dépot horizontal de -fia , ou d'environ 13 métres de 
puissance. Si, pour divers molifs discutis par M. Olry. 
rious réduisons des 2/3 1'Epaisseur indiquée ci-dessus, il 
rie restera plus que 4"30 de charbon, ce qui, pour une 
superficie de 52 653 hectares, 6gale A celle de l'aflleure- 
ment houiller, donne un volume de plus de 2 milliards 200 
rnillioris de métres cubes, et un poids de plus de 2 milliards 
750 millions de  tonnes. En en retranchant i'extraction d a -  
lisCe depuis i'origine, on trouve qu'il reste encore 2 prendre 
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plus de 2 milliards 600 millions de tonnes, qui fourniraient 
à la prodmtion (le 260 annees, s i  l'extraction annuelle 
venait A étre triplée, c'est-h-dire à &tre portée h 10 millions 
de tonnes dans le  ddpartement d u  Nord. 

Ce calcul, bien que préseritarit un caractére hgpothhtique, 
n'en est pas moins rassurant pour l'avenir des mines et  de  
l'industrie, dans notre département. 

L'ouvrage de  M. Olry est accompagne d'un Atlas adrni- 
rable. tJne carte d'ensemble a i l  1/80.000 indique tous les 
puits, tous les sondages avec leur proîondeur et  les terrains 
qu'ils traversent Toutes les veines le houille y sont  mar- 
quties par Icur af l l r ,~i i~eme~il  au tourlia. Huit autres planches 
doiinrnt h 1 échelle du  1J10.000 les r6sultats des travaux des 
diverses conces~ions.  Pour  chaque étage d'exploitation, on 
a représente en plan les voies de  fond des diverses veines, 

. et ,  pour les diçlinguer les unes des autres, on a attribué 
une te n t r  spbciale d chaque tranche de 100 mbtres. Ces 
carte.; sont pirrfaileincnt claires. bien qu'elles soient char- 
gées de Lrks nornbreux détails; elles wonIreu1 h lo,us, le 
g r a ~ i d  nombre des veirit s minces connues dans le  bassin, 
leur parcours, leurs ondulahons et  leurs plissements : les 
grands accidenis sont compris d'une facon rntionnelle, leur  
tracé cornme celui des limites du  liassiri, iridiqué avec toute 
l'appi'oxiuiatiori possible. Ces cartes font le plus grand hori- 
rieur a u  savant qiii les a conpiles, et à l'artiste habile 
(RI. Devaiix, garde-mines à Lille) qui les a dessintSes. 

La flore der bassila Ihouiller de Valencien.tzes, de RI. A. 
Zviller, est un ouvrage de  paléontologie ; il comprend la 
description délaillée e t  les  figures de  toules les espéces 
végétales fossiles, observées dans les couches houill&res d u  
bassin du  Nord. 

Le livre de M. Zeiller s'adresse aussi à l ' i n g h i e u r  e t  
au  savant : pour celui-ci, il donne des descriptions d'une 
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clartt? parfaite, discute les synonymies obscures, fait con- 
naître nombre de  formes nouvelles, et compare la flore 
carbonifhre du  Nord aux flores synclironiques de l'Angle- 
terre, de l'Allemagne, et d'autres régions. L'ingénieur 
trouvera des vues sur  la succcscion des flores, et par consé- 
quent sur  l'ordre des couches houillBres mErnes, ainsi que  
sur  leur raccordement. Dans l'espoir cl'&tre utile h ceux qui 
dans u n  but scientifique ou  pratique, seraient désireux de 
recueillir e t  d'étudier les empreintes végétales, l'auteur a 
de plus donné s u r  chacun des groupes de plantes repré-  
sentées dans la flore houillére, des renseignements éldmen- 
taires, qui seront prtScieux pour les ingénieurs, peu 
familiers avec la botanique. 

Chacun sait dans le Nord, combien les fougéres sont 
abondantes dans le terrain houiller de la région; tous nous 
avons eu l'occasion d'admirer sur  quelque plaque schisteuse 
de  Valenciennes ou de  Douai. l 'élégance et  la variété des 
frondes e t  des folioles de ces jolies plantes. Beaucoup seront 
cependant surpris,  d'apprendre de  M. Zeiller, que 76 
espéces diffbrentes de fougkres croissaient e n  Flandre, a 
l'&poque houillère ; cette richesse d e  formes réellement 
merveilleuse. étonne moins cependant quand on  songe au 
nombreincalculable deséchantillons recueillis par $1. Zeiller, 
e t  au  soin avec lequel il les a examinés. Pour  e n  donner 
une idée, il nous suffira de  signaler ce fait, qu'il a été 
possible A M. Zeiller de baser une classification rationnelle 
de  ces espèces &teinles, s u r  leurs divers types de  fructifi- 
cation; il a pu donner ainsi des diagnoses g h é r i q u e s  
précises. 

Les Fougères tiennent donc la première place dans la 
flore d u  bassin houiller de Valenciennes, constituant 45 
pour 100 de la flore; a p r h  elles, vieunent les Equiselindes, 
qui n e  figurent dans la flore qu'A raison de  10 pour 100. 
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Les Eqztisetindes comprennent les genres connus : Cala- 
miles, Asterophyllites, Annularia, etc. 

Les SphCnophyllPes comptent seulement quatre espkces, 
dans le Nord. Les Lycopodindes viendraient comme impor- 
tance immédiatemeut h la suite des FougBres, avec un 
total de 54 espkces, soit une proportion de 32 pour 100 : 
Les genres de  Lycopodinees les plus répandus, étant Lepi- 
dodepldron, Sigillaria, ainsi que les Stigmaria, qui ne 
seraient autre chose que les racines ou rhizbmes, de diverses 
espéces de LyropodinCes arborescentes. 

Les Gymnospernes sont les végétaux les plus &levés en 
organisation, dont les debris aient et6 rencontres dans notre 
bassin houiller; ils n'y sont meme que trks pauvrement 
représentés : ils ne constituent que 8 pour 100 de la flore, 
avec 14  espéces, dont 6 espéces de Cordailies, et 8 espéces 
de graines. 

Par l'ensemble des espéces déterminées par RI. Zeiller, 
comme par les proporlions suivant lesquelles les diverses 
classes de plantes contribuent Ci la constitulion de la flore, 
le bassiri houiller de Valenciennes vient se classer de la 
façon la plus nette dans 1'8lage houiller moyen, c'est-a-dire 
au  meme niveau que plusieurs des grands bassins houillers 
de l'Europe, tels, par exemple, que le bassin de la Ruhr 
en Westphalie, le bassin de Newcastle en Angleterre, et 
que les couches de Schatzlar du bas si^ de Basse-SilEsie- 
BohEme. 

Si l'on passe maintenant A l'examen de la flore dans les 
diffdrents faisceaux du bassin de Valenciennes, on recon- 
naît qu'elle n'esi pas partout idenlique A elle-meme, et 
qu'il est possible de ddduire des variations qu'elle subit, 
des conclusions assez précises pour le classement relatif de 
ces faisceaux. 
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Le ddpartement d u  Nord préserite 3 faisceaux d e  couches 
distinctes, suffisamment caractérisées par  leur flore, ce 
sont : 

1. Faisceau des charbons maigres dc Vieux-Condé, 
Fresnes ,  Vicoigne. 

2. Faisceau demi-gras d'Anzin e t  d'Aniche. 
3. Faisceau des  charbons  gras  d'Anzin, Denain, Doucliy. 

Les houilles maigres seraient les plus anciennes, e t  
limilées a u  bord nord du bassin; les houilles grasses 
situées au  sud du hassin seraient les plus récentes; le 
faisceau gras de  llouai, exlopité A Aniche et à I'Escarpelle, 
serait intcrrnédiaire entre les zones 2 et 3 

Si du  département du Kord,  on passe à celui di1 Pas-de- 
Calais, on est frappé de voir apparaiire dans les corices- 
sions de Courcelles-les-Lens et de  Dourges, presque en 
regard du  faisceau gras de Douai, une nombreuse série 
d'espèces qui n'ont élé renconlrées ni dans ce faisceau 
gras, n i  dans la zone 3, et  dont plusieurs font partie de la 
flore d u  terrain houiller supérieur. M. Zeiller est port6 A 
altribuer ce fait un  accident transversal. qui aurait  
dérange les couches, bien que I'existence de  cet accident 
n'ait pas été posilivement constat6 par les travaux d'exploi- 
tation. 

La succession des flores actuellement reconnues dans le  
Pas-de-Calais serait la suivante : 

A. Faisceau maigre  d'Aurimulliri. 
B. Faisceau maigre d'Ostricourt, Carvin, M<iiirchin, 

Douvrin c t  Vendin, rcprbseriti: à l'oucst, par les 
lioiiilles grasses  d'Aiicliy-au-Bois e t  d e  Fléchi- 
rielle. 
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C. J'aisceau demi-gras de Courrières (no l), Bully- 
Grwiüy (no 4), Nmux (rio3 3 et 6), Bruay ( n o  Z ) ,  
Fer îay  (nos 2 c t  3). 

D. Charboris gras  e t  fl6niis du  sud  d u  Pas-de-Calais, de  
Coiircelles-les-Lens à Marles. 

La couche A contient une flore plus ancicnne que les 
houilles maigres dn Nord ; les couches B correspondraient 
au  no 2 du Nord; les couches C correspondraient au n" 3 ; 
et les couches D formant le terme supdrieur de la série, 
seraient absentes dans le Nord 

Ainsi, l'étude de la flore ne vient nullement confirmer 
l'idée qu'on s'élait souvent faite du bassin du Nord et du 
Pas-de-Calais, en admettant qu'au sud d'une ligne idéale 
orientee 2 peu prés O. ri E., et representant l'axe synclinal 
du bassin, on devait voir rhpparaltre successivement, les 
différentes veines observies a u  N. de cette ligne, mais en 
ordre inverse, naturellement. Au contraire, il semble que, 
sur une section transversale du bassin, quel que soit le 
point considér6, l'on rencontre toujours, en allant d u  N. 
au S., des couches de plus en plus récenles, comme si ces 
couches, au lieu d'affecter une allure en fond de bateau, 
avaient et6 simplement dépostes parallklement les unes 
aux autres. ou Iégéremant divergentes en  éventail, mais en 
stratification transgressive, chaque couche s'étendant plus 
loin vers le sud quo celles qui l'ont préc6dde. En tous cas, 
on n'a pas encore observd, en allant du N. au S., la répéti- 
tion d'aucun des faisceaux déjA observés au nord;  s'il y a 
rdellement relévement du flanc meridional du bassin, ce qui 
parait fort douteux A RI. Zeiller, ce ne serait, d'aprks lui, 
que beaucoup plus loin vers le sud, c'est-A-dire le long de 
la faille limite, ou meme de la grande faille du midi, qu'on 
pourrait voir reparaître les couches connues plus au nord, 
en supposafit du moins qu'elles se prolongent jusque-la, 
avec une Cpaisseur de charbon suffisante, pour qu'il soit 
possible de reconnaltre leur existence. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. Cayeux fait la communicatton suivante : 

L'Age des Sables de Corfontaines 

par M .  L. Cayeux. 

On exploite, à la limite des territoires de  Cerlontaines et 
de  Rousies, des sables il'iine nathire particulikre qui ont 
altiré depuis longtemps I'ailentiori des g6ologues. En  1879, 
hl. Gosselet signrilait dans la Descriplion gdologique du 
canton de Maubeuge a (1) la difficuliC. de classer ces sribles, 
en mCmc temps que les hypolhises que l'on pouvait émettre 
sur  leur açe. 

Toute l'iricertitiide portait su r  une couclir, de  sable argi- 
l eux  Lrks glauconieux, sup8rieur l des sables de  composi- 
Lion variable. 

Si l'on admettait, malgrd l'absence d e  fosqiles, qn'elle 
représentail la zone B Pecren asper, les sables inf6rieur.s 
devaient ê tre  rangés dans le crdtacé ; 

Si, a u  contraire, on homologuait cette couche A une  
argile sableuse verte, remplissant des poches h la surface 
de  la marne de la Portluerie, 3 Rousies, ce sahle gl3uço- 
riifère pouvait &tre diluvien et les sables infërieurs ter- 
tiaires. 

J'ai rencontr6 ces dépots dans des conditions qui m e  
permeltent de  fixer I'Age du sable glauconieux et  d'établir 
une limite supérieure connue aux sddiments inf8rieurs. 

Voici la coupe d'une nouvelle carrier0 ouverte sur  
Cerfontaines. 

(1) Annales de  la S .  G. du N . ,  tom. VI, page 157. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Coupe  tlc lu currière l 'hnr?lns Char ic Cerffinlaines. 

A .  1,imon jaiinâtxr: ( 040 )  à grains fins, rzviiiant l a  couchc 
suivante.  A s a  base s e  t r o u \ e  UII  dkpdt caillouteux, Bpais de  
OmlO ü Om30; il es t  fornié d'éclats de silex, de silex ferrugineux, 
de  d é b ~ i s  de psainmites. 

Surface de ravinement. 
B. Salile gras ,  jaune, pariaclib ( l m 5 0 )  prbsentüut 5 l'Ouest 

de  la carrière une lcntillc d'argile plastique grise (b). Les si lex 
paraissent for t  rares  a u  sein de  cette rouclie. Au contact  d u  
niveau suivant se  t r o u ~ e  u n  l i t  rie silex roulés ou non, des 
f ragments  de  psa~rimites,  des gra ins  de  quar tz  qu i  sont  tnntot  
engagés  dans  l a  couche suivante, tantot entièrement dans  le 
sable.  

Surface de ravinement. 
C .  Sable argileux, verdStrc, trés glauconieux, sans  fossiles. 

11 plonge lègGrariient ve r s  l'Ouest en augmentant  d'epaisueur. 
Ce dépût varie de Om20 B Om60. 
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1). Blocs de psammites réunis  par  de l'argile sableuse et 
consti tuant une boue de OmFO. 1.a plupart  de ces blocs on t  con- 
servé leur forme parfaitement anguleuse,  e t  bien peu on t l eu r s  
arêtes émoussées. J'ai recueilli a u  milieu des débris de psaxri- 
mites deux si lex roulés de grande dimension. 

Szwfuce de ravinemenl. 

E .  Gravier ( l m 2 0 )  à galets de psammites, de quarzites e t  
surtout de  quartz réunis par  un sable grossier t r k s  gras .  Les  
traces de ravinement sont ici des  plus rnnnifestes : tout  le 
gravier a été e~ i l cvè  à l'Ouest dc  la sablièro, au Sud  il a per- 
sist6 en  partie.  Lcs plus gros  galets dèchaussés n'ont p u  Btie 
enlevés par  le courant  e t  sc son t  accuriiules pour former uri 
gravier à gros  éléments. 

E n  (e) on voit des  galets corriplèterncnt di:harrassés di1 sable 
argileux, e t  formant une lentille périktrée do hlncs de  psarn- 
mites. 

Surface de racinement. 
F. Sable ( 0 m 2 5 )  ü gros  grains stratifiés, rernplacé latérale- 

meut  par  le gravier.  
G .  Sable ( l m 5 0 )  g r m u ,  rtiugcAtre, avec petits f ragments  de  

psainmites. 
H .  Sable blariü à grus  gra ins  stratifiés, visible su r  2m50, 

mais connu sur  une épaisseur d'environ 5 mètres.  
1. Minerai de  fcr autrefois exploit6 par trois puits  dont  on  

voit la t race  de l'un d'eux dans  l a  carrière.  

Ide niveau B de sables accompagnés d'argile plastique 
(b) n'existait pas dans les anciennes carrihres, on ne peut 
le séparer des argiles et sables landéniens des environs 
de Maubeuge. 

L'assise des blocs de  psammites avec silex roulés est 
vraisemblablement du commencement de l'époque tertiaire 
kgalement. 

Le sable glauconieux compris entre ces couches ne  peut 
donc etre rapporté ni au Crétacé, ni au Quaternaire, mais 
selon toute probabilité a u  Tertiaire inférieur. 

Quel est l'tige des graviers et sables infërieurs 4 
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On n'a ii ce sujet que des données bien insuffisantes. 
Le faciés de ces sables est certainement hien différent de 

celui des sables l a n d h i e n s  si fréquents dans le canton de 
Maubeuge : il est spécial aux sables d e  Cerfontairies et de  
Rousies. 

D'auire part le  ravinement qui a dtitruit une  parlie 
de gravier ne  marque-t-il pas une  sdparatiori impor- 
tante entre ces diip6ts et les couches supérieures? L'ex- 
trEme localisation des sables et graviers n'aulorisc gufire $ 

t irer parti de  ces grands ravincmcnts polir concliirc 2 dcs 
ages t r i s  différents; cependant si l'on songe que la mcr 
chnomnnienne a laisse des shrliments h qiielqiies pas vers le 
nord ,  on est porté 3 considérer comme crétacés les graviers 
et sables infëricurs aux blocs de psammites. 

Sur la présence de 

Trilobites 

dans  les schistes rouges-lie-de-vin 

des environs de Rennes. 

par M .  Eézier. 

Nombre de  lravaux remarquables ont dté publiés s u r  
l'assise des scliistes rouges de Breiagrie. Ceux de  hlM Dali- 
mier, Lebescorile, Delage, dispensent d'cn faire une 
doscription, qui serait superflue Jc n'ai, d'aillciirs, d'aiitrc 
intentiori que d e  dtcrire sornmaircment le point spécial oii 
j 'ai recueilli les fragments de trilobiles (dont l'un es1 
figurt! ci-contre) , c'est - A -dire u n e  portion du massif 
formant la colline situfie entre Pont-Man et Orgéres, a u  
nord de Laill6. 

Les assises fossiliféres s'dlendent, le long de la Vilaine, 
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s u r  une longueur de  trois kilomctres environ, enlre le lieu 
dit Le Rocher et la Halte de Laillé. Plusieurs carribres y 
sont actuellement ouvertes et fournissent des pierres d e  
nature différente suivant le lieu de  l'exploitation. 

En effet,partant de la Halte, on rencontre successivement 
et dans l'ordre inverse de stratification, le schiste ardoisier 
infPrieur, le  grés armoricain, e t  les schistes rouges qui 
s'CLendent drlpuis le  Boële, jusqu'au viaduc du  Rocher. 

Entre les grés armoricains et les schisles rouges. on peut 
observer une couche de grCs feldspailiiquo blanc, formant 
passage. 

La coupe ci-dessous donne un  aperçu d u  faciés de  ce 
coteau, dont la hauteur est d'environ 30 rnbtres au-dessus 
de l'dtiage du  bief voisin. 

Cotcpddl: Laillé au Rocher. 
1.e Rocher 

Halle de Laillé La Boë e Vilaine R 

A. Süliistc a rdois ie r  inf&rieur.  
B. l t o c h e  for tement  micacée. 
C .  Grès  a rmor ica in .  
B. G r è s  feldspathiquo.  
E. Scli is tcs  rouges-lie-de-vin. 
F .  Schis tos  dc Rennes .  

Dans la masse de grés armoricain, e t  dans la  parlie sud 
de la carribre qui y es1 ouverte, se trouvent irilercal6s 
de petits bancs d'une roche tendre, trhs fissile, fortement 
micacée et dont la couleur est fort variable d'un hanc A un  
autre  : le rouge, l'orangé, le  jaune, de méme que le violet, 
le bleu, le gris s'y monlrent aliernalivement (couche B). 
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C'est la qu'on peut recueillir assee abondamment de  beaux 
bilobites, et en particulier, Cruziana Prevosti (Rou.), dont  
les dimensions e n  largeur dépassent souvent 20 centimélres. 
L'on y rencontre aussi Foralites Porneli, ainsi qu'un grand 
nombre d'empreintes qui paraissent e tre  des Ripplc-marks 
dont les formes sont variées à l'infini. 

Dans la partie moyenne dc cetlc mbme carrikre, la gres 
est beaucoup plus dur  et l'on peut y ricolter : 

D. (Lingula) Brimonli (Rou). 
D. (Lingula) Sitlleri (Davids). 

E n  continuant A marcher  vers le  nord, l'on rencontre u n  
vdritable gîte i Yexillum Dcsglandi (Kou.); viennent ensuile 
les aulres grés  dont j'ai parle plus haut (couche D) ; grEs 
feldspathiques blancs qui  se m&lent plus ou  moins aux  
schistes rouges, formant ainsi passage entre ces derniers e t  
l e  gr8s armoricain. 

Au début de  la carriére de schistes rouges, qui fait suite 
P ces grks feldspathiques, l'on peut remarquer  que ces 
schistes prennent la couleur verte ; 13, comme ailleurs. on 
y trouve Pucoides Rouaîilli (Lebesc.). 

Un échantillon de Trilobite a 616 récolt6 non loin de cette 
carrikre, dans les débris provenant d u  chargement d'un 
des bateaux qui amènent quotidiennement ces schistes soit 
A Rennes soit aux environs. 

Un second dchantillon figuré 
ici, provient. au  contraire, de 
la carrière sise A l'extrémité 
nord, e n  face Le Rocher. J e  
l'ai dStaché d'un bloc énorme 
distant d'environ 40 mbtres d u  
lieu de  l'exploitation, p a r m i  

d'autres empreintes tout aussi défectueuses, Ces échantillons 
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peu dhterminables, paraissent se  rapporler h Ogygites 
arrnoricanus (Tram., Lebesc.). d'aprés M. d e  Tromelin, 
auquel nous les avons communiqués. 

Or, jusqu'aux remarquables travaux de  M. Lebesconte, 
A qui  l'on doil une s i  grande partie des connaissances 
géologiques que  nous possédons s u r  la Bretagne e t  Io 
département d'Ille-et-Vilaine en particulier, les schistes 
rouges ont ét6 considérds tanl13t comme faisant partie de la 
faune seconde, tantôt comme appartenanl B la faune 
primordiale. C'est dans ces mêmes schistes que,  d'aprSs 
plusieurs géologues, on était appelé 1 trouver la faune 
primordiale (étage C. de Barrande), si  elle &ait jamais 
découverte e n  Bretagne. 

Se basant sur  l'idenlilé des fossiles renconlrés dans les 
schistes rouges et le grbs armoricain, M. Lebescontc a 
reporté ces dcux assises dans l'étage dc la faune seconde 
silurienne, (Elago D. de Barrandc), séparant ainsi les 
schistes de Rennes, dcs schistcs rougcs, par l'assise 1 faune 
trilobitiqiie primordiale (1 ) .  

Nous avons voulu sigiialer de  suite la présence des 
trilobites dans les schisles rouges : nous espérons que de  
meilleurs échantillons nous permetlront bienlbt de fixer 
1'5çe des schisles rouges lie-de-vin, e t  de  montrer leurs 
relations paldontologiques avec la f d u n e  primordiale ou 
avec la faune seconde. 

Il Gosselt~t dit que la d6çouverte de M BrSziers es1 trés 
intéressanle. Il espére qu'elle serasuivie d'autres trouvailles 
qui permettront de fixer sans aucune hésitation l'fige des 
schistes rouges de Bretsgue. 

Le même Membre fait la communicaliori suivanle : 

(1) Bulletin Soc. geol.  dc France, 1886, 38 série, tome xrv. 
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L'Ardenne 

par M .  Gosse le t  

J'ai l 'honneur d'offrir A la Socikf,d gEologique d u  Nord 
deux livres que je viens de publier : l'un petit, l'autre plus 
gros. 

Le petil livre est la douzihme édition du  C o u r s  616- 
m e n t a i r e  de G6ologie (l) .  La faveur dont jouit ce 
livre dans les établissements d'instruction secondaire me 
faisant une loi d e  n'en point changer l'esprit, ni la fornie, 
je m e  suis borné A y introduire quelques idées 
assez universellement acceptées pour pouvoir entrer  dans 
l'enseignement classique. J'ai figuré des fossiles nouvelle- 
nient découverts ou mieux etudiés, surtout parmi les verte- 
brés. Jo crois que le fait du renouvellement et  de la succes- 
sion des tauiies est le souveriir le plus important que les 
élèves doivent conserver de leurs ktudcs gEologiqiies. 

Le gros volume a pour titre : l ' A r d e n n e  ( 2 ) .  Il fai t  partie 
de la colleciion des RlOmoires pour servir à l'explication de 
la carle géologique détaillée de  la France. 

C'es1 l'exposé, le  résumé de toutes mes  observations s u r  
l'Ardenne, e n  employant ce nom dans son sens le  plus 
général, c'est-&-dire e n  désignant la contrée & sol primaire 
qui s'étend depuis la France jusqu'en Prusse, e n  traversan1 

J GOSSELZT. Cours  élémentaire d e  Géologie c i  L'risaye d e  
I'cnseiynemcnt secondaire classique et de I'enseiyne7ncnt 
secontlaire sp ic ia l .  80, 212 pages avec 185 gravures  dans  le 
texte, car te  geologiquc d ü  1ü France  et plusieurs coupes gbo- 
logiques.  - Par i s  1888. 

(2) J. GOSSELET. L'Ardcnne,vol. 40,881 pages  a v e c  213 figures 
dans  le texte, 42vues pliotogrüpliiques e t  12 planches d e  coupes 
ou cartes. - I'aris 1888. 
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la Belgique. Ma première pulilication sur celte région date 
de 1Kr57; depuis lors je n'ai pas cessé d'en faire l'objet 
principal de mes études. 

J e  n'étais pas le priimier a m'en occuper. D'Omalius 
d'IIalloy, Steininger, Elie de  Beaumont, M.  von Dechen, 
dernier survivant de nos vieux niliiti~es, et surtout Dumont, 
avaient rendu classique la disposition des terrains primaires 
de l'Ardenne. 

J e  me mis à l 'œuvre a u  moment o ù  Dumont était enlevé 
& la science par u n e  mort prématurée. Sur plusieurs 
points, les plus impor~lanls, je n'ai e u  qu'à confirmer et  5 
dhvelopper les résultats auxquels il etait arrivé. Dans 
d'autres circonstances, je me  suis trouvé en contradiction 
avec lui e t  j'ai eu & modifier son ceuvre. J'ktais conduit 
par  des piincipes difîkrenls des siens ; ils m ' m l  fait arriver 
a des conclusions difrbrenles. Ces principes sont aunombre  
de trois : le principe ~~aléonlologiquc, le principe strati- 
graphique et  le principe g6oteclinique. 

10 Dumont, comme beaucoup d'autres gEologues de son 
temps, niait l'ulilité des fossiles en géologie; il prétendait 
mCme qu'ils sont une  cause d'erreur. Au contraire, comme 
tous les géologues modernes, j'iii basé les ilivisions des 
terrains sur  l'examen des fossiles ; j'ai rnEme réussi sub- 
diviser quelques klaçes, tels que le  coblenzien ct  le fanien- 
nien, p a r  des caractères fauniques spéciaux. 

J'ai donné pour chaque élaçe la liste des fossiles que j'y 
a i  rericoriirds; lieaucoup apparlienrienl ii des esphces nou- 
velles. N'ayant pas la possibilil6 de les faire figurer, j'ai c ru  
devoir respecler les recommandations des Congrés géolo- 
giques e t  ne  pas créer un  nom, d m e  en l'accompagnant 
d'une courle diaçnose. J'ai préfëré me borner à citer le  
genre ou 3. indiquer une espèce déjà décrile e t  figuree à 
laquelle on peut comparer le fossile. 
Annales de  la Société G ~ o l o g i q u e  d u  Nord, T.XVI. 5 
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Comme je suis convaincu que les caractkres dits spbci- 
fiques varient dans des limites assez ètendues, j'ai évité 
autan1 que possible de mul l i~~l ie r  le nombre des espèces et 
j'ai admis les assimilations dans l'esprit le  plus large, lors- 
qu'il s'agissait de fossiles du  même horizon. 

Néanmoins IPS listes que l'on trouve dans l'Ardenne sont 
les plus étendues qui aient encore él6 publiées sur le 
devonien. 

20 Bieii que Dumont fut essenliellemenl straiigraphe, il a 
commis des fautes graves de stratigraphie. Il a assimilé 
tous les calcaires dévoniens, en considérant le  calcaire 
B Rh.  cubo2dcs comme plus ancien que  les schistes qui lui 
sorit manifestement infèrieurs. Plusieurs fois il a tracé 
dans sa carte la séparation des Blages 3. travers bancs. Ce 
sont ces reclificalions qui m'ont demandé le  plus de temps, 
parce que  c'étaient Ics moins prévues. J'y ai éié conduit 
par l'idée du  bassin stratiçraphiquc, c'est-&-dire d'une 
cavilé semblablc A nos mers  aclut:lles e t  entourbe d e  difrii- 
rcnts cBlés par des continents. Dans u n  bassin de  cetle 
nature, l'action sédimentaire doit se produire s u r  tous les 
bords. Chaque assise doit donc former une zone concen- 
trique rdgulibre. Il ne doit y avoir de lacune que s'il y a 
stratification transgrcssive par suile d'un mouvement d u  
sol. 

J e  me suis Cvertué dans presque toutes les pages B mon- 
trer la régularité des dépôts primaires d e  l'Ardenne, j'ai 
tracé A l'aide de carles la géographie probable de chaque 
époque, j'ai cherché a expliquer la composition minéralo- 
gique des assises par  la position et  la forme des terres 
émergées. C'est assez dire que je repousse complbtemeiit 
l'opinion des gkologues qui supposent que l'ensemble des 
couches devoniennes et carbonifbres ont priniiliverrient 
couvert loute l'Ardenne, el que 1h ou elles manquent, c'est 
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qu'elles ont été enlevées par  dénudalion. J e  tiens pour 
certain que les noyaux cambriens el siluriens étaient des 
terres émergées d l'époque devonierine e t  que le  devonieri 
infërieur d u  centre d e  l'Ardenne S h i 1  aussi Bruerçé aux 
époques devonienne supërieure e l  carbonifkre. 

Ce sont ces considérations qui m'on1 conduit à assimiler 
l'assise du poudingue de Buriiot E' di1 Condros 3. l'ensemble 
d u  devonieri inférieur de I'hrderirie; cc sont elles qui m'ont 
poussé à chercher clans les calcaires Sle-Anne et autres 
situés au N. du bassin de Nairiur, l'équivalent du calcaire 
de Frasne situé au S. du  niêriie hassiri. 

Pour  exposer ma maniére de voir, j'ai dressé une petite 
carle des terrains primaires. C'est une  carle essenlielle- 
ment théorique; beaucoup de délails y son1 omis inlen- 
tionnellement pour mieux faire saisir l'ensemble. Il suftit 
de la comparer à la carte de1)umont pour saisir irnmédiale- 
men1 lcs différences qu i  nous séparenl dans la maniére de 
comprendre la disliibution des assises. 

30 Sous l'influence d e  ses observations dans las mines 
de houille, Dumont altribue h dcs plisçcments tontes les 
rPapparitions d'un rnt9no tilaçc. J'adrnis ail contraire, que  
les failles avaient joué nn  rôle considdrable dans I'archilec- 
ture de l'Ardenne. J e  leur ai cunsaccé un chapitre entier 
dont il sera question plus loin. 

Ces trois principes, que je viens de citer, qui ont guidé 
toutes nies recherches el qui oril inspiré toutes Ics pages 
de niori livrr, je les avais puisés daris l'enseignement qui se 
donnait A la Facullé des Sciences de Paris à l'@poque où 
j'enlrepris mes 6tudes. En montant dans la chaire de la 
Sortionne, M. IIébert inaugura l'enseignement public de  la 
stratigraphie baske sur  les caraclkres paléonlologiques. Il 
proposait comme exemple l'étude le bassin de  Paris, seul 
bien connu alors et qui est encore maintenant le  meilleur 
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type de  ce qu'il faut enlendre par bassin stratigraphiquc. 
Eufin. 3 l'exemple d'Elie d a Ueautnont et de Lory, il insis- 
t a i ~  sur  l'importance des f ~ i l l e s  pour expliquer les accidents 
gPologiques. 

Je  dois a jouterqueje  n'élais pas le premier à introduire 
dans la géologie de l'Ardenne les données paléontologiques. 
Les fréres Rœmer et d e  Koninck les avaient plus ou moins 
essayees avant moi. 

Dans le cours de  mes recherches j'ai Pt6 conduit à me 
guider par  un quatrikiiie pi.ini,ipe, celui du  synchronizme 
des faciés. J e  ne veux pas ici e n  faire l'historique, ni dire 
comment il s'est introduit dans la science. Sans me laisser 
aller A cette digression, je rappellerai ce qu'il faut enteiltire 
par  faciés. 

Les ddpôts qui se  forment actuellement dans nos mers  
sont tres variables. Du sable, des galets, de l'argile. du 
calcaire se produisent en m&me temps dans des endruils 
diffkrents. 11 a dû en Etre de mEme A toutes les époques g h l o -  
giques; donc des roclies lout-&-fait contemporaines peuvent 
dtre neanmoins de nature trhs dilTérenle. Cependant les 
géologues qui basent leur classification sur  la nature miiié- 
ralogique sont enclins soit à considdrer ccs formations 
contemporaines comme étant d'âges diffkrents, soit A réunir 
et A classer dans une même dpoque des assises de même 
nature, qui néanmoins se sont déposées successivement. 

Si la nature minéralogique d'un fond de mer est vari;ible, 
la faune qui l'habite n e  l'est pas moins, car les anirmux 
varient avec les sédiments, avec l'altitude hathymetrique, 
avec les courants, avec les relations géographiques. Ce sont 
ces variations minéralogiques et biologiques qui constituent 
les facies. 

Les diffërences de facies prdsentent des degrés trés 
multiples. Faibles dans certains cas, rëduites par exemples 
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2 un léger changement de faune, qui tient aux conditions 
bathymétriques, elles sont dans d'autres cas tellement 
considéral~les que les deux faciès ont été longtemps 
rapportEs rl des assises diffdrentes. 

J'ni recouru a u  principe du synchronisme des facies 
avec prudence, mais aussi avec la plus entikre confiance et 
je crois pouvoir le  dire avec plein succEs; car les applica- 
tions que j'en ai failes dans quelques circonstances 
difficilesn'ont kt6 contestées par personne, ou les géologues, 
qui les avaient d'abord combattues, ont fini par s'y rallier. 

J e  citerai comnie exemple de  ces applications : 

10 L'assimilation des roches plus ou moins rouges des  
environs de  Burnot A l'ensemble d u  dévonien inférieur de 
l'Ardenne. On n e  consiale en ce cas qu'une difference de 
faciEs lithologique, car les roches rouges de  Burnot ne  
conliennent pas de fossiles. 

20 Le paralldlisrne des psammites d u  Condros et des 
schistes de Famenne, tels qu'ils existent dans les environs 
d'bvesnes. La différence est essentiellement lithologique, 
bien que les faunes ne  soient pas les mbrnes. 

3" L'attribulion a u  frasnien des calcaires dévoniens du  
nord du bassin de  Dinant e t  , d d  bassin de Namur. Ils se 
dislinguent des calcaires frasniens typiques par leurs 
fossiles et  aussi par  leur couleur. 

4-a réunion comme dépdls conlemporains des schistes 
de  Matague i Cardiurn palmatum e t  des schisles d e  
Barvaux a grands Spirifer Verrieuili. La diff6rence minéra- 
logique est faible, tandis que les fossiles sont très disseni- 
blables. 
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50 1.e parallélisme des calcaires sedimentaires de Bachant 
avec les calcaires conslruits de  Waulsart. II y a ici oppo- 
silion sous tous les rapports. 

Ces faits sont connus dcpuis plusieurs années. Dans 
l'Ardenne, je cilc encore dcux exemples remarqiiablcs : 

Il y a a la partie supCrieure du aedinnien une assise sur  
laquelle j'ai appelé rfcernment I'atteiition des g6ologues ; 
c'est celle des schisles de  St-Ilubert.  Elle est sup6rieure 
aux schistes rouges et bigarrés d'Oignies et inférieure au 
gr& taunusien. Elle forme le  passage d'une assise d l'autre. 
Presque uniquement schisteuse dans le  bas, elle devient de 
plus en plus ardnacée d mesure que  l'on s'klEve et elle 
conduit ainsi insensiblement au gres. Elle se relie aux 
scliistes qui lui sont inférieurs, non-seulement par sa 
composition schisleuse, mais aussi parce qu'elle contient 
des couches de schistes rouges et des bancs d'arkose comme 
ceux des scliistes d'Oignies. 

Dans la vallée de la Meuse, près de Joigny, sur  l e  bord 
nord du bassin de Charleville, l'assise de  SI-Hubert est 
représentée par des phyllades verts ; d 10 kilométres à l'est 
d e  la Rleure, près de  Paliseul, elle prend l'aspect de schistes 
compacts avec cristaux d'aimant; plus loin encore, prés  de  
Bertrix, elle est représentée par des scliistes phylladiques 
avec biotite; au-deli, su r  le parcours du chemin d e  fer 
d u  Luxembourg, ce son1 des schistes plus phylladiques 
d'une teinte grisStre ; enfin, vers Baslogne, le schiste se 
charge dïlménite. On ne peut pas un plus bel exemple de 
la variation du faciés lithologique. 

Le second cas est tout aussi remarquable. Au N. des 
roches cambriennes du massif de Rocroi, la base de  1'6tage 
coblenzien est form6e par  u n  grés blanc, dur ,  souvent 
fossilifére, bien connu sous le nom de  grCs d'Anor. Au S. 
d u  meme massif cambrien, le coblenzien commence par  des 
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phyllades noirs, trés fins, cxploitds comme x d o i s e  2 Alle 
et dans d'autres points d c  la v a l l k d c  la Semoy. Les fossiles 
y sont trés rares; quand on en trouve, on constate qu'ils 
sont tout-$-fait différents d e  ceux du gr&. On rie peut voir 
deux roches p l u s  distinctes I'unc de I'aulre, deux faunes 
plus dissemblables. Ceperid,iril les çrPs et les phyllades 
occuporil une portion stratigraphiqiie idenlique. Eri rie Ics 
assimilant pas, on es1 obligé d'adrneltre que  le gréa rriarique 
au S.  et l e  pliyllade a u  N .  II y aurait  une double lacune. 
C'éhil dkj3 une présomption pour les paralléllser. Mais il 
est une autre raisou, Si l'on suit les grés du nord dans leur  
prolongement vers St-Hubert, on voit peu à peu que des 
phyllades noirs viennent s'intercaler au  mil ieudes bancs de 
grès. P r &  de  St-Hubert, il y plus d e  phgllades que de  
gres. Une nouvelle découverte de M .  Janrlel est venu 
apporter une preuve tout-&fait coucluante : il a rencontré 
dans les phgllades au S. d u  massif de Rocroi, des lentilles 
de  gres blanc avec les fossiles du  grks d 'hnor .  

Telles sontles idées g h é r a l e s  qui m'ont guide dans la 
r6daction de l'Ardenne. 

J e  ne  m e  suis pas borné 3 exposer le  résultat d e  mes 
propres 6tudes ; j'ai dû les coordonner avec les  travaux 
des nombreux géologues qui étudiaient la contrée en meme 
temps que moi. O n  trouvera dans mon livre le résumé des 
publicalions de  M .  Malaise, pour le  silurien ; d e  MM. Renard 
et de La Vallie Poussin, sur  les porphyroïdes et  les roches 
Bruptives; de  M .  Jannel,  siir le  devonien d u  golfe de  Char- 
leville ; de  M. l o u r l o n ,  sur  les psammites du  Condros ; de  
M. Purvès, siir le  famennien ; de M Duponl, s u r  l e  calcaire 
carbonifkre ; de MN. Briart, Cornet, Faly, Olry, Purves, etc. 
su r  le houiller; de  h l .  Rigaux, s u r  le devonien d u  Boulon- 
nais, etc. 

Les publications de M. Dupont et sa théorie d e  l'origine 
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corallieririe des calcaires ont une s i  grande importance et 
ont tellement allir6 l'atlention publique, que j'ai dû leur 
consacrer de nombreuses pages. Bien que je ne  parlage pas 
cornplétcmcnt les idées thkoriques de mon savant ami, j'ai 
tenu A mcttrc cn relief les nombreux faits qu'il a observes 
et les ingénieuses explications qu'il en a donndes. 

IL m'est impossible de résumer mon livre ; je mebornerai  
A en reproduire la table et A entrer dans quelques détails 
sur  les questions qui ont un  caractbre gdnéral. 

Table d6taill6e. 

C H A P I T R E  1. - Aspect gEm'ra1 du pays .  - Monts 
IIercyniens. - Orographie de  l'Ardenne. - Aspcct pitto- 
resque.- Cu1lure.- Sartage.- Industrie. - Productions 
naturelles. - Race bovine. - nace chevaline, - Régions 
naturelles dépendantes de I'Ardeniie : Zone calcaire; Fagne 
ou Famenne ; Condros ; Crête d u  Condros ; Bassin liouiller ; 
Plateau d u  Brabant. - Caractéres gSnéraux de  l'Ardenne 
et  de  ses dépendances. 

CIIAPl'ïRE Il. - ExpusL! historique des principales publi- 
calions s u r  la gdulogie !]Enirale de  l 'Ardenne . -  l r o  période. 
Théories çéogéniques : R. de Limbourg.- ZepBriode. Explo- 
rations minCralogiqiies : Monnet, Dethier, Coquebert de 
Mon1bret.- 38 phriode. Etudesstratiçraphiques: D'Omalius 
d'Halley, Bouesnel, Clére, Steininger, Rozet, Dumont. - 
48 période. Application de  la paléontologie & la straligra- 
phie. - 5" p h i o d e .  DBductions géogdniyues. 

CHAPITRE II[.- Terrain cambr ien  des m a s s i f s  àe Z(ocroi, 
de  Givonna et de Serpont. - Distribution du  terrain cam- 
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brien en massifs.- Composilion pdlroçrapliique : Phyllades, 
Ardoises, Qiiarzites, Quarzophyllades, Filons de  Quaiz-  
Disposition stratiçraphiquc : Direction, iriçliuaisori, dpais- 
seur. - Plis et failles. - Division en dtaçes el en assises. 
- Assise des ardoises de Fu~riliy : Ardoises violeltes; ori- 
çirie des lacties vertes;  altératiori des qurirzites; fossiles; 
exterisiori Jc l'assise; bonds; protluction du clivage ; termi- 
naisoiis orientale et occidentale de l'assise. - Ardoisii1r.e~ 
de Fumliy : Diçposiliori des piincipales cuuçlies d'ardoises, 
- l0 Couche de  la Renaissance : Ardoisiércs de 1;i Rcnnis- 
sance, Ste-Marie, S1-Roch, des 'ïr6passds, de Follemprisc, 
de la Providerice, Sle-Désirée, du Trou-Blanc, de Briily. - 
Bo Couclie de  Sairite-Aririe : Ardoisikres Ste-Arme, Ilelle- 
Rose, Lirimerg', di: la R'ouvelle-Espérauce, St-Gilbert, Riori- 
tauhan, RIiclilrac, etc. - 30 Couche de Belle-Joyeuse. - 
4 Couche du  Sauveur. - 50 Coucbe de  la Persévérante : 
Ardoisières du Trou du-Diable. - 60 Couche du Marais 
des Morts.- 7 0  Couche d u  Trieu de Pasteury.- S 0  Couche 
(le I'Hamérieiine. -Assise des Phyllades de  Revin : phyl- 
lades perforés; fossiles ; diendue de l'assise. - Ardoisidres 
de schistes noirs; Couche des Peureux; Couche de Cul- 
des-Sliils. - Divisioris de l'assise.- Assise des ardoises de 
Deville : Cornposition et structure des ardoises de  Deville 
et de Rimogne; qiiarzitcs; produit d'allération des roches; 
relations stratigraphiqiies. - Disposition des couches : 
Ardoisiéres de  Deville et de MonLherm6; disposition de 
l'assise dans l'intervalle e n k e  les  ardoisidres de  Deviile e t  
celles de  Rimogne ; Ardoisières de Rimogna : Pierka. la 
Grande-Fosse, la Riçtiole. - Difficultds straligraphiques 
aux environs de Rimogne. - Ardoisikres de 1'Escaliére à 
Eteignikres. - Assise des phyllades de Bogny. - Assise 
des quarzites de Givonne. - Assise des phgllades de Ser- 
pont. 
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CHAPITRE IV. - Roches crisrallines, feldspalhique~ et  
arnphiboliques. - Historique des travaux dont alles ont dté 
l'objet.. - Porphyroïi1es.- Dioritcs. - Eiirite~.- Schistes 
chloritifbres et eiiritiqiias. - Distribution gFographiqiic 
des roches cristallines. - Eniimérntion et description des 
diffërenls gîtes. - Origine des roches cristallines. 

CIIAPITRE V. - Age relati f  des assises cambriennes de 
l'Ardenne francaise. - Fossiles. - Opinions diverses : 
Dumont, Sauvage et Buvigriier , Gosselet e t  Malaise, 
Dewalque, Renard, de Lasaulx. 

CIIAPITRE VI.- Terra in  cambrien du mass i f  de  Stavelol. 
- Distribution gbographique. - 1oDevillo-revinien : fossiles; 
direction des couches; enclave des roches blanchalres de 
Grand-Ralleux. - 20 Salmien : quarzophgllades de La 
Lienne ; schistes oligistiféres de  Viel-Salm. - Distribution 
g h g r a p h i q u e  du  Salmien : Bandes de  Lierneux, de Che- 
vron, de Spa, d'1lodbomont.- Roches eruptives du massif 
de Stavelot : porphyre quarzifére de S p a ;  diabase de 
Challes. 

CIIAPITRE VII. - Massifs silzcriens du Brabant  el d u  
Condros.  - Disposition gCnérnle. - Historique des princi- 
paux travaux.- Division en assises : 10 Quarzitcs de Blan- 
mon[.- Z 0  Phgllades aimantifères de Tubize.- 30 Schistes 
bigarrés d'oisquerque. - 40 Quarzophyllades de  Villers-la- 
Ville. - 50 Schistes de Gemblnux. - Go Schistes de  Ron- 
quiéres. - 70 Schistes de  Fosse. - Roches éruptives: 
Porphyrite, Porphyroïdes, ~ r k o ç h s ,  Eurites. - Coupe de  
la valMe de la Senne. - Coupe de  la vallée de i'0rneau 
Gembloux. - Age des couches du  Brabant. - Terrain 
silurien dans !'Ardenne. - Ridement de l'Ardenne. 
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C H A P I T R E  VIII. - Classi/kation du terrain deuonian. 
- D'Ornalius d'Hsllog, 1828.- Dumont, 1832 -Buckland, 
1835. - Murchisori, 1810. - Sauvage et Buvignier, 1812. 
- Durriont, 1848-49. - Fréd. Ad.  R a m e r ,  1850. - Ferd. 
R a m e r ,  1855. - De Koriirik, 1859. - J. Vaiist, 1853. - 
Gosselel, 1860. - Classificrilion adoplée. 

CIIhPITRE 1X. - Discordance du lcrrain davonicn avec 
les r:ouches plus anciennes. - Discordance sur  le  cambrien 
de Rocroi : Hoclie A Fépin, Grotte de Linchamps, Roche 

Corpias.- Difficulté de dislinguer le cambrien d u  çédin- 
nien, Ravin de Giie. - Discordance sur  le cambrien de 
Scrpont. - Iliscordance sur le cambrien d e  Stavelot : Pla- 
teau des Tailles, Salrn-le-Ch3teau, Spa. - Discordance sur  
le  silurieri du  Coridros et d u  Brabant. - IIistorique des 
Iravaux au  sujet de  la discordance. - Géographie de l'Br- 
denrie au  comrnencernent de l'ipoque devoriienrie. 

CHAPITRE X .  - Gddinnien sur le rivage nord de la 
presyzc'ile de Rocroi.- 10 Poudingue dc Pbpin. - 20 Arkose 
d'flaybes : Milourd, Wacquenoise. - Arkose mélarnor- 
phique du Franc-Bois de Willerzie. - Schistes fossilifbres 
de  Mondrepuits. - Schistes bigarrés d'Oignies : vallée de  
la Meuse, plateau de Graide, environs de St-Hubert. - 
Schistes de St-Hubert : vallée de  la Meuse, vallke de  la 
Houille, entre  Houille et Lesse, environs de St-Hubert, 
massif d'IIalrival, environs de  Bras, Freux et Remagne. - 
Arkose subordonnée aux schistes de St-Hubert : Arkose 
d7Hamaïde, de Libin, de  Freux, de Bras. 

CHAPITRE X I .  - Gedinnien dans le golfe de Charleville 
et d a m  le bassin de  Neufchdteau. - Poudingue de  Lin- 
champs, l u  S u r  le rivage de la presqu'tle d e  Rocroi : Ravin 
d u  Corbeau, ravin de l'ours, ravin d e  Montarieux, ravin 
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de Gire ('1 Faillcs à la limite des terrains cambrien et 
devonien, roche h Corpias ; 20 Sur  la cbte de Givonne : 
nosseval, Bluno, Bois du  Dos-du-Loup. - Phyllades de 
Levrezy : Caraclbres pétrographiques, filons de quarz, fos- 
siles.- Rapports des phyllades de Levrezy avec les schistes 
de Mondrepiiits e t  1'ar.kosc.- Assise d c  Levrezy sur  la cbte 
de Givorinc. - Zone des quarzophyllades de Braux. - 
Schistes bigarrés de Joigny : plateau de  Graide et de Carls- 
bouig ,  rfgion de la Semoy. vallée de In hIeuse, environs 
de  Charleville, vallEe de la Vriçrie et bois dc Sedan. - 
Assise des schistes d e  SL-Hiihert dans le  golfe de Charleville 
et daus le  bassin du Luxc~nbourç  (hassin de NeufchSteau): 
Pliyllades de Laîoret, schistes airnantiferes de  Paliseul, 
schisles biolitiferes de  Bertrix, çrEs de Libramont, schistes 
gris d e  Ste-Narie, schistes ilménitiféres de Bastogne. - 
Considérations générales sur  les facies de l'assise de  Saint- 
Hubert dans le bassin du Luxembourg. - Qunrzophyllades 
d'Aiçlemont : vallée de  la Meuse, vallée de  la Vrigne, bois 
de  Sedan, bois de Llouillon. 

CHAPlTRE X I I .  - Gedinnien sur les rivages de  l'île de 
de Stavelot et du Condros ; Rdsumé d u  gedinnien.- l0 Hivage 
de  l'île de  Stavelot : poudingue d e  Quarreux, arkose de 
Weismes, schistes bigarres et  psammites d u  Marteau. - 
20 CBLe du  Condros : poudingue d'ornbret, arkose de  Dave. 
- Schistes e l  psammites d e  Fooz : Hermalle, Huy, Fooz, 
entre  Meuse et Sambre, vallée de la Sambre, entre Sambre 
el Escaut, déparlement du Nord, dPpartement du  Pas-de- 
Calais. - 30 ConsidBrations générales sur  l'élagc gcdin- 
nien. - Originc de l'arkosc, des schistcs h igar rh .  - 
Affaissement du Haut-fond de Ccdinne. - Historique. 

(1) Une erreur de rédaction non corrigee a l 'errata fait dire 
q u c  lcs ravins dc Montarieux et r i e  Gire s 'ouvrent dans  In 
Meuse ; il faut lire dans  l a  Semoy. 
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CIIAPITRE XIIL- GrCs d'dnor o u  Inunusaen.- Divisions 
de 1'6taç.e cob1enzien.- 10 Taunusien s u r  le rivage sud d u  
bassin de Dinant. - Gres d'Anor. - Ses fossiles.- Anor, 
vallee d e  la Meuse, plateau de St-Hubert. vallée de l'Ourthe. 
- Schiites de Flamierge. - 20 Taunusien dans le golfe du  
Luxembourg e t  eii particulier dans le bassin de Charleville. 
- Phyllade d'Alle ; ses fossiles.- 20 a. Rivage nord.- Gres 
du bois Virrus - Vallée de la Meuse A Nowon.- Ruisseau 
de Maidimont et Moulin du  Blanc-Caillou. - VaMe de la 
Semoy. - Ardoisières d'Alle. de Fays-les-Veneurs, de  
Bertrix, dlHerbeumont.- Schistes d e  Tournay.- Phyllades 
de  Neufchateau. - Environs de  Baslogne. - Grand-Duché 
de Luxembourg.- Prusse. - 20 b .  Rivage sud. - Ardoi- 
sibres de 1larlctange.- 30 Taunusien autour de l'ile de  
Stavelot : Moiltjoio, St-Vilh, plateau de Couy. - Bovigny, 
Érézte, VaIlde de l'hmblbve, Spa. Slo1berg.- 40 Taunusien 
sur Ic rivage du  Condros. Grés du bois d'Xiise.- Province 
de Lihge, province de Namnr, Hainaut, Pas-de-Calais. 

CIIAPITRE X1V.- Grauwaclce de Montigny ou Hmdsruc- 
kien.- Ses fossiles. - 1 0  Rivage sud du  bassin de Dinant: 
Anor, Vallée de  la Meuse. - 201 Détroil de La Roche el côte 
méridionale de l'île de  Slavelot : vallée de  l'Ourthe aux 
environs de  La R o ~ h e ,  Houffalize. - 3" Bassin du Luxem- 
bourg et  golfe de Charleville : vallée de  la Meuse, Neuf- 
nianil, v a l l h  de la Semoy, ligne du chemin de fer d u  
Luxembourg, environs de L'Bgiise, bassin de  Wiltz. -- 
4 Cote sud-ouest de l'île de Stavelot. - Grès de  Wormont, 
scs fossiles. - 50 Cbtc nord-oucst d e  l'ile d e  Stdvelol e t  
rivage du Conùros. Grés de Wdpion (paru) : environs d o  
Spa, de  Stolberg, Wépion, Hainaut. - Ridement d u  
Hundsruck. 
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CHAPITHE XV.- Grès de V i r e u x  ou Arhien.- Fossiles. 
10 Rivage de  l'Ardenne : vallee de la Meuse, Vireux. - 
20 Rivage du  bassin d'Aix-la-Chapelle. - 30 Rivage d u  
Condros : vallée de  la Sambre;  Grés de Lobbes, de  Tliuin, 
d e  Landlies; environs de  Binche, de  Dour. 

CHAPlTRE XVI. - Assise du poudingue de  Burnot. - 
10 Rivage de  l'Ardenne : Fourmies, Vireux, Pépinster. - 
20 Rivage du Bassin d'Aix-la-Chapelle : DStroit d e  Fraipont. 
- 30 Rivage du  Condros : Province de  Liège, de Namur. 
vallCe de  la Sambre, entre Sambre et  Escaut. - 40 Bassin 
d u  Luxembourg. 

CIlAPITRE XVII. - Assise d e  ln Grauwacke d'Hierges. 
- 1" Rivage sud du bassin de  Dinant.- Grauwacke de  
Hierges.- Fossiles. - Environs de  Fourmies, vallée de  la 
Meuse, environs d e  Grupont, entre l '0urlhe et la [aille 
d'Harzé.-20 Rivagenord du bassin de Dinarit.- Grauwacke 
de  Rouillon - Detroit de Fraipont. - 30 Bassin d'Aix-la- 
Chapelle.- 40 Rivage du  Condros. - 50 Bassin du Luxem- 
bourg : Schistes de Wiliz, quarzites de Bierl6.- Hisloi ique. 
- Rpaisseur d u  devonien inférieur. 

CHAPlTRE XVlI bis. - Division moyenne du terrain 
devonien.- Caractéres de  cette division. - Théorie de  
M .  Dupont sur l'origine des calcaires devoniens. 

CIIAPITRE XVII1. - Eifclien. - Faune. - Rkcifs 
calcaires. - 10 Rivage de l'Ardenne : Fourmies, Chimay, 
Couvin, Civet, Forriéres. - Terminaison orientale d e  
1'éifëlien.- 20 Rivage du  Condros. 

CHAPITRE X1X.- Givé1ien.- Faune. - Transgression 
s u r  1'eifélien.- Récifs calcaires.- 10 Littoral de l'Ardenne : 
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Glageon, TrAlon, Macon, Nîmes, Givet, regions de la Lesse, 
d e  l'Ourthe, de  1'Arnbléve. - 20 Bassin d'Aix-la-Chapelle. 
- 3" CBte sud de la crele du Condros : vallées de l'Ourthe, 
de 13 Meuse, de  la Sambre, environs de Bavai. - 40 Bassin 
de Namur. - Sondage d e  JIenin. - Boulonnais. - IIisto- 
rique. 

CHAPITRE XX.- Frasnien .  - Calcaires et  rEcifç coral- 
liens.- Faune. 

1 0  Litioral sud du bassin de  Dinant.- Coupe du frasnien 
3 Givet.- Division en assises.- Calcaire b Stromziopora et  
5 Avicirlo peclen.- Calcaire h Sp .  Orbelianus.  - Schistes ti 
Recep~aculiles : Baives.- Schistes 9 Camarophoria formosn. 
- Schistes h Cainarophoria megistana et cnlcaire B Pachy- 
slrorna : Féron, Tréilon, Wallers, Marienbourg. Civet, entre  
Wause el 0iirtlie.- Schistes A Spirifer pachyrhynchus  e t  
calcaire b Slr*onzatactis.- Age et  disposition d u  calcaire 
rouge.- Principaiix pitons de calcaire rouge : Bois d e  
Sui'mont A Trélon, Marienbourg, Givel. - Schisies d c  
Rlatagrie A Curdium paBnatum.- Schistes dc Barvaux, 

20 Intérieur d u  bassin de  Diiiaril. - Massifs de Philippe- 
ville. Division e n  assises. - Position d e  l'assise A Acervularia 
- Disposition des calcaires frasniens.- Plaine dc Givet.- 
Calcaire de IIeer. 10 Voûle de Vodel6e.- Frasnien supérieur 
entre la lr"t la 2 ~ v o û l e . -  20 Voûte de Surice.- Frasnien 
supérieur au nord de  la 2'3 voÛ1e.- 30 Voûte de  RIerlemont. 
- Frasnien supérieur entre la 3" et la .ie vofite.- 40 Voûte 
de Franchimont.- Frasnien supdrieur enlre la 4" et la 50 
voûte.- 50 Voûte de Villers-le-Gambon. - Frasnien supé- 
r ieur  entre 5-t la 6"oÙte.- 60 Voûte de  Pliilippeville. 
- Frasnien supérieur au S. de la 6Qoûte. - Massifs de  
Rolg, de  Rance, d'Hestrud, de  Cousolrc, de  Beaumont, de 
Renlies, dc Rousignies, de  Ferriéres-la-Grande. 
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30 Rivage sud du  Condros : Alarpent, Jeumont, La Buis- 
siere, Montignies -St - Christophe, Goiignies. Gerpinnes, 
vallbe de  la Meuse, entre Meuse et  Ourlhe, vallée de  
l'Ourthe.- 40 Rivage nord du  Condros ; Rois do h i i ç s u ,  
vallee de la Sambre, entre Sambre et Meuse, vallbc d e  la 
Meuse, Condros, Huy, Engis.- 50Bassin d'Aix-la-Chapelle : 
Chaudfontaine, vallée d e  13 Vesdre, Eupen, Stolherg, 
Aix-la-Chapelle, Visé.- 60  Rivage du  Brabant e t  du  
I3oulonnais.- Grts  de Rlazy. - Schisles de Dovesse.- 
Calcaires de Ferques.- Historique. 

CIIAPITRE XX1. - Famcnnien. - Faune. - Roches. 
FaciPs. 

10 Famennien dans le  bassiri de  Dinant i l'O. de la 
Meuse. - A. Faciés schisteux. - Divisinn en zBnes. - 
Coupe du  chemin de fer de  Fourmies 3 Avesnes erilre Féron 
et Sémeries. -- Environs d'Elrœungt. - Plis dnlicliriaux 
famenriiens dans les environs d'bvesnes. - Psammites et  
schisles calcariféres de  Sains. - Coupe du chemin de  fer 
de  Fourmies à Maubeuge entre Trélon et Solre-le-Chiteau. 
- Trancliée de Senzeilles. - Structure de  la Fagne belge. 
B. Faciès arhnacd. - Division e n  zônes. - Plis synclinaux 
famenniens dans les e~iviroris de Maubeuge. - Ç. Faciés 
inte~rriédiaire. - Coupe d e  la vallée de  la Solre et  d u  
chemin de  fer de Fourmies A Maubeuge, entre Sars-Poleries 
e t  Fcrrikrcs-la-E>etite. - Coupe de  Cousolrc A IIestriid. - 
Environs de Beaumont - Vallée do l'Eau d'IIeure. - 
Environs de Philippeville. 

20 Famennien dans le bassin de  Di~iant,  vallée de  la 
Rleuse. - Façids schisteux ; environs d e  Givet. - Faciés 
intermtdiaire. - Bandes d'liaslibres, de Noniat. 

3" Famennien dans Ic bassin de Dinant : entre Meuse et  
Ourthe, vallée de  la Lesse, tranchCes de  la ligne d u  
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Luxembourg, région supérieure de  l 'ourlhe. - Facies 
ardnacé de  I'Ourthe. - Conilros. - Faciès arenach du 
famennien dans la vallEe de la RIeuse. - Comparaison 
du  faciés arénacé du Condros avec celui de  Maubeuge. 

40 Famennien dans le bassin d'Aix-la-Chapelle. 

50 E'amennien dans le  bassin de Namur. - Oligisle 
oolitique. - Comparaison d u  famennien d u  bassin de 
Namur avec celui du bassin de  Dinant. - Boulonnais. - 
Historique. 

CIIAPITRE XSII. - Calcuire curbonifère. - Calcaire. 
Dolomie. - Phlanile. - GBodes. - Faune. - Distri- 
bution gdugraphique. 

l0 Calcaire carbonifére dans le bassin de  Dinant. - 
A. Sous-bassin ou rCgion de  la Meuse. - Division en 
assises el en zûnes. - Massif de Falrnigiioul, de Dinanl. - 
B. Sous-bassin ou région de la Sambre : Division en 
assises. - Caracthres de ces assises. - 10 Bandes grou- 
pées aulour d'Avesnes. - Rande d'Elrceungt. - Bande 
d'Avesnes : Cartignies, Godin, Avesnes, Avesnelles. - 
Bandc tlc Rlarbaix : BIarbaix, Les Ardennes, St-Hilaire. - 
Bandc dc Taisniiiies : Dourlcrs, St-Remy-Chaussée, Tais- 
nibres. - Bande de  Sars-Poleries. - 20 Massif dc  Rerlai- 
mont : Ferrières-la-Petite, la Marliére, Beaufort, Limont- 
Foritairie, vaIlCe de la Samhre, Leval, Bachant,- Remarques 
générales sur  le calcaire carboniîére de la région de la 
Sambre.- Varialions des îaciés.- Eréche. - Lacunes.- 
Epaisseur comparative des assises sur la Samhre et sur  la 
hleuse. 

20 Calcaire csrbonifére dans le bassin d'Aix-la-Chapelle : 
Slolberg, VisB. 

Anrzales d e  la  S o o i i t i  Cieologique du Nord ,  T X V I  G 
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30 Calcaire carbonifére dans le bassin de Damur. - 
A. Rivage sud. - Bande de Chockier. - Landelies. - 
Environs de Mons. - Département du  Kord. - Auchy-au- 
Rois. - B. Rivage nord.- Environs de Liége et  de  Namur. 
- Vallée de la Dendre. - Calcaire des Ecaussines et d e  
Soignies. - Calcaire de Tournai. - Calcaire carbonifkre 
dans le Boulonnais. - Historique. 

CHAPITRE XXIII. - Etage houiller. - Division en 
deux parties. 

1' Houiller infërieur daris le  hassin de  Kamur. - Sa 
division en assises : schistes 2 posidonomjes ; schistes et 
psammites I houille maigre; gres d1Auderine. - Houiller 
infdrieur aux environs de Mons. - IIouiller irifërieur en 
France : scliistes de Liévin à Spirifer v~csagonius ; schistes 
dr, Carvin A Produclus carbomrius ; schistes d'Auchy-au- 
Bois. - Roulonnais. - 20 Houiller inf6rieur dans Io 
bassir. de Dinant. - Age di1 houiller infhrieur par rapport 
2 la serie anglaise. 

Etage houiller moyen. - Division e n  z6nes. - Stratifi- 
caliou transgressive du  houiller sur  les couches inférieures. 
Age de la houille du Boulonnais. - Slructiire du tass in  
houiller en Belgique. -Origine de la houille. 

CHAPITRE XXIV. - Ridements, plis  et fa i l les.  - 
Ridement de 1'Ardcrine. - Géographie d e  l'Ardenne aux 
dpoques godinnienne et coblenzienne. - Ridement di1 
Hundsrück. - Gdograpliie de  l'Ardenne aux epoques 
eifelienne, givetienne, frasnienne, famennienne, carbonifkre 
et houillkre. - Ridement du Hainaiii. - Direction des  
rides. - Age d u  ridement. - Affaissement graduel e t  
continu des bassins. - Causes de cet affaissement. - Cause 
et  Age des plis et des failles. - Plis ou clinoses. - Micro- 
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clinoscs. - bI6soclinoses. - Forme des plis. - Leur 
posilion dans les hassins. - RIFgaclinoses. -- Failles ou 
clases. - Joints ou  diaclases. - Pdraclases. - Micro- 
paraclases. - Rlésoparaclases. - hIéçapararlaçes: - 
Division des mégaparaclases. - ~ r o ~ a ; a c l a s e s .  - Aniso- 
paraclases. - Homuvparaclases. - Cataparaclases. - 
Faille de Theux. - Epiparaclases. - Faille d'Aiglemont. 
- Grande Faille. - Lambeau de poussée - Faille-limite. 
Crochons. - C r m  d e  retour et abaissement des veinas du  
sud. - Lambeau de poussée 2 Onuaing, ir Quifivrecliain. 
- Fosse de Quiévrechain. - Accident de  Boussu. - 
Bure du St-Homme. - Vallke d u  Ilannclon. - Assimi- 
lstion de la Faille de Boussu A la Faille-limite. - Affaisse- 
ment progressif du bassin de Namur. - Trajet de la 
Grande-Faille a u  S .  de Mons. - Accident de Landlies. - 
Vailles liorizonlales. - Grand Transport. - Relation du 
Silurien et  du Devuiiien dans le pli du  Condros. - Termi- 
ndison orienlale de la Grande-Faille. - Faille. - Limite et 
Lambeau de poussée dans le Boulonnais. - Isoparaclases. 
Faille d'llarzé. - Faille de Xhoris. - Faille de  Remagne. 

CHAPITRE XXV. - Xdtanmphisme. - Phases du mg- 
~arnorpl~isrne dc 1'Aidenrie, d'aprés Dumont. - Origine des 
phyllades e t  des quarzites. -- Causes du mélamorphisme. 
- Hypothèse dgiiarnique. - IIypolliése plutonienne. - 
Granile de Lammersdorf. - II y a eu plusieurs &poques de 
mélarriorphisme pour l'Ardenne. - Métamorphisme stra- 
tique. - Pliyllades e l  schisles aimanlifkres. - Schistes 
biotiliféres et ilrnér~itiféres. - AIétamorpliisme local. - 
RIéiamorphisrne par flexion. - Cornkite. - Cornbite de  
Serpont, de  Bastogne, d e  Bertrix. - Gisemenis divers de  
la Cornéite. - Arkose porphyrique de Biévre. - Phyllade 
ottrélitifére de Monihermé. - Schisle biotitifkre de Salm- 
le-Chfiteau. - N&amorphisme par  resserrement d'un bas- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sin synclinal - Arkose inBLamorp11ique du Franc-Bois de 
Wi l le r~ ie .  - Arkose métamorphique de Lammersclorf. 
- Ndtamorphisme par épiparaclase. - Schistes ottrélili- 
feres de Séviscourt. - Schistes ottrélitifkres de Salm-le- 
Chateau. - Mélamorphisme par  isoparaclase. - Scliistes 
métamor phiques de  Remagne. - Grès rriélamorphiques du 
bois du Corel.- Cornéiles et filons de Bastonite.- Roches 
grenatiféres et aniphiboliq!ies : Bertrix, Libramont, Ourt, 
Morhet, Bastogne, Isle-la-Hesse.- Arkose métamorphique 
d'Harz&. - Poudingue ottrrilitifére de Bogng et de la vallée 
du  Corbeau. - Consid6rations génbrales s u r  le mélamor- 
phisrne de l'Ardenne. 

CHAPITRE XXVI. -L'Ardenne depuis 1'21-e primaire. - 
10 Période triasique. - Lac de ïlhlmédy. 

20 Période jurassique. - Disposition transgressive des 
assises jurassiques s u r  le littoral de i'brilenne.- Formations 
continentales pr6jurassiqnes.-L'Ardenne était-elle émergée 
pendant la période jurassique? - Les limites acluelles des 
roches jurassiques indiquent-elles la position des anciens 
rivages?- Amas de galels 1iasiques.- A bsence de l'appareil 
littoral oo1itique.- Altitude relative des collines oolitiques et 
primaires. - Enfoncement du bassin de Paris  pendant 
1'8poque jurassique. - Failles paralléles aux couches sur  
le littoral de l'Ardenne. 

30 Période crétacée. - Formations continentales pr6cré- 
tacees. - Aachénien et geysdrien. - Ancien sol précré- 
tacé. - Limon précrktacé. - Produils d'altération des 
calcaires anciens de Toornai.  - Dépôts fluviatiles de Soi- 
gnits.  - Dép6t fluviatile de  Bavai. - DEpbt h lgunnodon 
de Mons. - Torrent d'Anzin.- Sables de  l'arrondissement 
d'bvesnes. - Minerai de  fer,  - Aptien. - Albien. - 
Rivages cénomanien, turonien et sénonien. - Formations 
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continentales prdsénoniennes. - Sables d'Aix-la-Chapelle. 
Limon présénonien d e  Bruxelles. - Ridemcnt de  l'Artois. 
- Carte orographique de  la surface des terrainsprimaires. 
Danien des Hautes-Fanges et d e  I'Eritre-Sambre-et-Meuse. 

40 Période b o c h e .  - Extension de la mer landenienne. 
Sablcs tertiaires a u  pied de  l'Ardenne, dans l'Entre- 
Sambre-et-Meuse. - Sahlibre de Beugnies. - Cendriéres 
de Sains et d'offres. - Sabliére d e  Glageon. - Distribution 
ghographique des sables é o c h e s .  - Sablieres de la Cense 
de la Haye il Givet. - Sables d u  plateau cambrien. - 
Explication des silex contenus dans le  sable.- Abaissement 
du  flanc sud de  l'Ardenne. - Grés quarzites. - Silex a 
Kummtcliles 1œi;igata. - Absence des autres couches 
éocénes. - Blocs éocénes des Ilautes-Fanges. 

5" Périodes oligucene, m i o c h e  et  pliocéne. 

6"Périodes quaternaires el modcrnes. - Ddnudalion 
atmosphérique du  plateau. - L'Ardenne a-t-elle &té recou- 
verte par  la série compléte des terrains secondaires? - 
Abrasion des couches primaires. - Les massifs cambriens 
ont-ils été couverls par le devonien? - Formations modernes 
sui' le plateau de  l'Ardenne.- Limon a cailloux des Rikzes 
de  Rocroi. - Limon d'origine éolienne. - Limon s u r  
le devonien inférieur. - Limon d'Entre - Sambre- et - 
Yeuse. - Minerai de fer. - Fontaine de  Laifour. 
- Tourbe. - Tourbiéres du massif de Rocroi. - 
Tourbieres des Hautes-Fanges. - Y a-t-il e u  des glaciers 
dans l'Ardenne? -Roches polies et striees.-Origine de la 
vallée de la Neuse.- Origine des boucles et des replis d e  la 
Meuse. - Origine des sinuosités de  la Semoy. - Cours de  
l a  Clef-Sure opposé 5 la pente d u  plateau. - Age d e l a  
vall6e de la Sambre.- Alluvions des vallées.- Alluvionsde 
la Meuse dans la t aversée  de l'Ardenne. - Terrasse supé- 
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rieure.- Alluvidns de la Semoy. - Cone d c  ddjeclion de  
Devant-Nowon.- Rleiise ;ictuelle. - Alluvions de la Mcuse 
a u  nord de Givet.- Age d e  ces alluvions. 

ADDENDA ET C0RRIGENDA.- Composition et structure 
des phyllades cambriens.- Exploitation des quarzites.- 
Disposition des ardoises de Deville h l'O. de  ce village.- 
Origine des roches cristallines do  la vallde d e  la Meuse.- 
Açe relatif des assises cambriennes d c  l'Ardenne française. 
- Diabase de RIalmédy. - Couches h Dictyonema du 
salmien. - Schistes d'Huy. - Eurite de Gembloiix et  de 
Nivelles. - Schistes d'Etagnibres.- Discordance di1 dévo- 
nien sur  le cambrien 2 IIaybes, 3 Rlondrepuits, autour d u  
massif d e  Stavelot.- Schistes de  Lihramont,- Schistes de 
Landelies. - Poudingue du  Caillou-qui-bique. - Schnee 
Eifel. - Grauwacke dc Iliergcs aux environs de  Bavai.- 
Calcaire carbonifère du Boulonnais. 

Classification du terrain devonien,- J'ai conservé 
pour la terrain devonien, la  classification que j'avais 
adop11i.e dEs mes premiers travaux et qui peut se  résumer 
par le tableau suivant : 

Devonien moyen. . . Givét ien.  

Eifelien . 
Devonien inférieur.  

Gcdiriien. 

Cette classification, je l'avoue, n'a pas reçu un accueil 
favorable. Elle s'est trouvée en présence de la classification 
allemande, qui ,  soutenue liar M M .  Kayser, Dewalque, de 
Lapparent, a triomphé au  Congrès g6ologique internaiional 
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de Berlin. I I  iitait difficile qu'il cn fût aiitrcment. Dcs six 
btages que j'admcts et qui sont asscz universcllcrncnt 
adopti .~,  i l  cn cst deux pcu connus en Allemagne, le gedin- 
nien et le famennien. 11 rcslait donc quatre étages h par- 
tagcr entre lrûis divisions. En réalité la question principale 
élait celle-ci : Doit-on réunir les schistes B çalcéoles 
(cifElien) a n  calcaire à strigoc6phales (givétien) ou h la 
grauwacke (coblenzien) ? 

A l'époque où la classification allemande fut établie, on 
n'avait pas encore distingué en Eifel le calcaire 3 strigocé- 
phales des schistes h calcéoles ; on n e  connaissait pas les 
sçhistes A Spirifer cultrajugatus, intermédiaires entre les 
schisies 5 calcéoles et la grauwacke. 11 était donc tout 
naturel de réunir les deux divisions calcaires. 

J'ai été conduit jl) a proposer un au t re  classetnent, parce 
que j'ai ét6 frappé de la ressemblance de forme des Spiri- 
feres et  des Rhync!ionelles de  1'Eifelien avec ceux du 
Coblanzien. La discussion des faunes conduit au  même 
résultat. 

Dans le bassin de Dinant, il est vrai, 1'Eifelien compte 
plus d'cspbces communes avec les couches sup6rieures 
qu'avec les 6tagcs inférieurs ; mais si on ne  considére que 
les Brachiopodes qui sont les fossiles pr6dominants du  de- 
vonien, les relations avec les couches infdrieures sont plus 
grandes qu'avec les couches supérieures. Toutefois, ces 
fossiles communs sont si peu  ahondants dans le  bassin de  
Dinant, qu'il est difficile d'en tirer quelque conclusion bien 
établie. 

Il n'en est plus de meirie pour  l'Eifel, où les recherches 
palContologiques out été  plus actives. il'aprks le tableau 
donnb par hI. Kayser (z), en ne  lenaiit pas compte des cal- 

( 1 )  ~ l e n i o i k e  sur  l es  Terra ins  primaires,  etc., 1860. 
( 2 )  K > \ \ - s ~ n .  Die  r leoonischern Bildrtngen der Eifel, 1871. 
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caires a crinoïdes q u i  sont une couche de  passage toujours 
trks mince, il y a 18 espbces, qui, nées dans le  Coblenzien, 
se  terminent dans l'Eifélien, et G qui, commençant dans 
l'Eifëlien, passent dans le Givhtien. Le tableau donne par  
RI. Schultz ( l )  pour le  bassin d'IIillesheim, montre u n e  
proportion d u  meme genre. Il y a 12 espèces communes 
au Coblenzien et 1'Eifélien et 4 A 1'Eifélien et au  Givdtien. 
Il n'estpas tenu compte de celles qui passent du  Coblenzien 
dans le Givdtien A travers 1'Eifëlien. 

Si la diffdrence des deux faunes Eifëlienne et Coblen- 
zienne paraît plus considérable qii'elle ne  l'est r&ellement, 
c'est que le changement dans la nature des sédimenls el 
particulikrement l'apparition du  calcaire ont du modifier 
la population des mers. 

Si on examine maintenant les 10 h 20 mbtres de  calcaire 
encrinitique, silués e n  Eifel entre les schistes i calcéoles 
et l e  calcaire h strigocéphales, e t  trés riches e n  fossiles, 
on y constate, outre les Encrines et les Polypiers, 3 e s p h e s  
qui se trouvenl a la fois dans le calcaire A crinoïdes, 
l'eifélien et le givétien; 16 espèces se trouvent dans l'eifelien 
et l e  calcaire A crinoïdes, mais n e  s'&lèvent pas plus h a u t ;  
5 esphces dont le Strigocephalus DurLini caractdristiques 
du Givetien, commencent dans les couches crinoïdes; 
enfin, e n  dehors des Echinodernes, il y a 22 espéces 
spCciales A cette zûne ( 2 ) .  

D'aprEs ces indications on peut juger qu'au point de  vue 
paléontologique le  calcaire encriniLique forme le  passage 
de 1'Eifdlien au  Givétien, mais contrairement A l'opinion 

(1) S c r i c ~ ~ z .  I l le  Eifellialkmulde von Hillesl~eirn.  1882. 
(2) Dans le i.ext,e d e  l 'Ardenne des e r r eu r s  se sont &lissAes 

dans ces con~pa ra i sons  par suite d e  la transformation des 
chiffres en let tres.  Les nombres  ind iqués  ici sont  seuls exacts.  
- Je rappellerai qu'il n'a pas  ètè tcnu  comptc des I'olypiers. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



génhralement admisc, il a beaucoup plus de  rapport avec Ic 
premier de ces étages qu'avec le second. 

J'avais fait remarquer, il y ii déjà longlemps ( i ) ,  que si on  
réunit les schistes h calcéoles a u  calcaire de Givet, il faut 
aussi y ratlacher les calcaires 2 Rhynchonslia cuboZdes du 
Frasnien pour établir au  centredu devonien un  grand étage 
calcaire. J'ai signalé, outre 5 espbces communes aux trois 
étages Givétien, Frasnien et Famennien. 15 autres qui se  
trouvont 3 la fois dans le  Frasnien el le Givhlien, tandis que 
6 seulement passent du Frasnien dans le Famerinien. 

Nais jecrois qiic ce groupement des trois Btageç calcaires, 
excellent en pratique pour l'Ardenne, 1'Allcmagne et 
peut-6tre l e  sud de l'Angleterre, n'a pas la généralit6 que 
l'on doit souhaiter B une divisiou de premier ordre. 
Ce~enùari t  il &ait préf6rahle A la classificatio~i cornpliLe- 
ment illogique des Allemaiids. Quoique hi. Dupont l'ait 
souteriu au  cungi+s de  Berliri, il a ét6 repoussé ( 2 ) .  

(1) GUSSELET : Carte g6ologique de l a  haiiùc riieriilioriale des  
cn1c;rires devonieris de  I'Eirtre-Sanil,i,c-et-hlciisa. 1874. 

(2) La conduitc du Congrès gèologique intcrrintional de 
Berlin dans  la questioii du devoriien es t  singuliere. A Bologne, 
~ I J J  i i ~a i t  reste fidéle a u  programme t,race ; or1 s'était occupé 
uriiqueiiient de  iiomeiiolntuie ; on peut  critiquer les appella- 
iioris adoptbes; niais ce soiit des termes genèrauxqiii  n'iiiliuent 
pas  sur  la niarche de  l a  science. A Berlin, on  a seniblé, d'une 
riiani6re gixiBr.de, olibir à la pi éoccupation de  la carte géolo- 
gique d'Europe. C'etait très logique e t  très naturel .  Il fallait 
~i(..cussaireriierit niarquer les liiiiites sur  la. car te  e t  grouper 
plusieurs é tages  sous  une mème couleur. Mais on devait s'en 
~ e ~ i i r  la.  Le Congrés l'a genéraleriient corripris ainsi. Pour  le 
perniicn, pour le rhétique,  pour le callovicn, pour le gault, 
pour le tertiaire, i l  a. su répondre a u x  besoins de la carte,  sans  
trancher l a  question scient.ifiqiir. Il n'en a pas èt,é de méme 
pour le devoriien. Mülgre les protestations de  MM. Itennevier 
et  Dupont,, Ir Congrès a admis la proposition suivaii t .~ : Les  
schistes a ea leéu les  t loi i lentJnire p a r t i e  d e  la s e r i e  eiJe. 
l i enne  (série mogenne ) ,  ienolvant aiiisi a11 pied ICgei ilne 
question ti'ordrc purcinent scientifique. 

Pour  les divisions des autres t,crrains, le Congrès n'avait 
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Ridements, Plis et Failles. - Les terrains pri- 
maires de  l'Ardenne portent les traces de trois grands 
ridements : le ridernent de l 'drdemze ,  posterieur 2 l'bpoque 
silurienne et antérieur a l'époque triasique, le ridenieut de 
Elundsruck,  qui date probablement d e  l'dpoque coblen- 
zienne, et .le r i d e n e n t  dzi Hainaut postérieur à I'kpoque 
houillére el antérieur à l'époque lriasique. Le premier et le 
dernier sont bien connus, le  second l'est un peu moins. 

Les schistes houillers du Palaiinat reposrnl e n  couches 

pas  jugi: & propos cl'eritrcr dans  l a  question des  noms, il l 'a 
fait pour 1~ devonicn. 

Les trois rioiiis de séries adoptés par  le Congres sont 
Rll~nan,Eifelicri ,  Farrieniiien. Le rnot de  Itlibriari ri'est pa s  p lus  
mal choisi que celui de  Malm, ponr le juiassiqnc moyen, rlni 
n'avait cependant pas é té  adoptb. Lc nom d'Eifelien pourrait  
se discuter, d'nhord parce  qu'il implique ur.c iluestion scienti- 
f iq~le,  crisuite ü. cause de  s a  ternliiiaison en ien, que l'on 
avait propose de réserver a u x  divisions d 'ordre inférieur. 
Quant a u  terme Famennicn, on ne  pouvait pas  l 'appliquer ü. 
une serie. Le mot de Famennien a éti: i x é é  par  Durriont p o u r  
l'ensemble des Schistes de Famenne et des l'samniites du 
Condros; s'il y a rarigb l a  partie schisteuse du Frasnien,  c'est 
qu'11 la confondait avec les Schistes de  liamenne. J'ai pris la 
cléiion~ination d e  Fameunien dans  le meme sens que Dumont, 
en en retrancliant ce qui ne devait pas  lui appartenir .  Ce nom 
a é té  accepïé par JI .  Mourlon, pa r  M .  Dupont, par  h l .  Purwés,  
c'esl-ü-dire par  tuus ceux qui oril fai t  Saire quelque progrCs à 
l a  connaissance de  cet  étage.  S i  l'on prend le nom d e  Famen- 
iiicii pour  designer l'ensernble d u  deronien supérieur (Frasnien 
cornpris), il faudra  en  invcnrcr un autre pour I'ktagc que 
j'avais appelé Faniennien. 

Ces l ignes étaient ècrites lorsque j'ai reçu le Compte-Rendu 
de l'excursion de la Société Géologique dc Belgique i Spa  cn 
18% M.  Dcwalque me ieproclie (p. 5%) d'avoir détourné le riiut 
famennien de son acception primitive. 011 a vu plus haut qu'il 
n'en es t  r ien;  j'ai fait ce que font tous les naturalistes,  j'ai 
retiré du groupe I'ondarncntal ce qiii ne devait pas  s'y rappor- 
ter .  J'ajouterai que quand tous les géologues qu i  ont publié 
des  travaux su r  un terrain s o n t  d'accord sur  son appçllation, 
il n'y a pas lieu de l a  niodifier. Il n'est pas riecessaire a u x  
p r u g r k  de la science qu'il y ait  deux catbgurics de géulogucs, 
les travaillenrs et  les législateurs. 
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presque horizontales sur  les tranches du  terrain devonien 
infërieur. Celui-ci a donc été redrosse avant le  dépôt du  
terrain houiller e t  1'Cpoque de  ce redressement resle à 
fixer. On avait cru pouvoir la placer entre le houiller 
inférieur et le houiller supérieur. J'ai montré il y a 
longtemps (1) que ce classement n'&ait réellement pas fonde. 
Les éludes de M .  Zeiller s u r  13 flore di] bassin du  nord d e  
la France ont confirmé ina mnniére de  voir. 

Aprés avoir reconnu que l'assise de  Vireux manque dans 
Ic Luxembourg el que les roches rouges y sont trés ïkduiteç, 
j'en 3 i  conclu (2)  qu'il y avait eu soulkveincrit c l  hmersion 
de mite  région vers le milieu de l'époque coblc~naiennc, 
mais souleveinenten masse, sans redrcssemcnt des couches. 
A la fin de la m&uie époque coblenzienne, le mouvement 
d'exhausserneiit fut rrniplaçé par un tuouvernent d'affais- 
sernerit. 

Ces oscillations du Luxemhourç étaient probablement 
l'écho des mouvements plus impoi,iants qui se produisaient 
dans le Hundsruck, y redressaient e t  plissaient les couclies 
cohlenziennes, soulevaient la région et p3r suite du mou- 
vemeiit de bascule propre à ces phénombnes déterminaient 
l'abaissement relatif de la parlie voisine du  Palatioat. 

Voila pourquoi j'ai donne le nom de ridement du  
Hundsruck aux mouvements qui ont émerge le  Luxembourg 
pendant une partie de l'époque coblenzienne. 

J'ai cherché à reprdsrnter l'aide de  cai,tes les oscilla- 
lions des diffërentes mers dévoniennes de l'Ardenne. J'avais 
déji  construit des carles analogues pour l'Esquisse gdndrale 
du fiord de la France; mais celles-ci, faites dans u n e  
vue pédagogique, avaient surtout pour but de rappeler 

- - - -  

(1) Anri Soc.  Geol .  d u  Kord ,  T. rv, p .  173. 
(2) Allin. Soc. Geol. du  Kord. T .  s r r ,  p .  295. 
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la distribution actuelle des terrains (1). Je  m'étais donc 
horné, pour tracer lcs rivages, A snivre les limites actuelles 
des assises. Cette méthode, qui peut donner des r6sultats 
assez approximatifs, lorsqu'il s'agit de sédiments en couches 
horizonlales, est manifeslemenl fausse lorsqu'il s'agit ' de  
reprdsenter les limites des mers  dans les terrains redressbs, 
ou lcs anciens bassins ont éti: fortenient rttrEcis par  suite 
du  rapprochement des continents qui les limitent. J'ai 
essayé ùe remédier a cet inconvénient en t r a p n t  d'une 
manibre hypothétique les dimensions des anciens bassins. 
Pour  cela je me suis guidé sur le nombre et l'acuité des 
plis, su r  l'amplitude des failles, su r  la distance des diverses 
couckics aux masses résistantes. 

La multiplicité des plis et des failles constitue un des 
traits les plus caractéristiques de  l'Ardenne. Pour pouvoir 
les décrire plus facilemenl et plus mélhodiquernenl, j'ai 
essayé de  les classer. Cela m'a entraîné à créer quelques 
noms;  j'en ai trouve d'autres qui avaient d6 j i  été employés 
par M. Daubrde, Je  les ai adoptés en raison de leur ant6- 
riorilé et surlout comme tkmoignaçe de  mon admiration 
pour les travaux du savmt auleur des Etudes de Gdologie 
expdrimentale. 

M. Daubrée a désigné sous le nom de paraclases les cas- 
sures  d e  l'écorce, accompagnées d e  deplacement d'une 
partie par rapport à l 'autre ; il a appelé diaclases les simples 
ruptures  sans déplacement, les joints. Plus tard, il a créé 
l e  nom de  leptoclases pour des cassures de petiles dimen- 
sions. J'ai adopte les deux premiers noms ; quant au  troi- 
sième groupe de  cassures, il m'a paru pouvoir étre diffi- 
cilement separé du second. 

(1) Esquisse géo2ogcque d u  Nor-tL ( l e  la France .  Inirodiic- 
t ion 
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J'ai donné aux  plis le nom gEnEral de clinoses. Leurs 
rapports aux  failles ou  paraclases es1 des plus intimes, les 
tailles ri'étant souvent que le rtisullal de plis exagérés. 

Les plis e t  les failles peuvent se diviser en trois calégo- 
ries d'après leur amplilude. J e  me  suis contenté des noms 
trés simples de microclinoses et microparaclases, mésocli- 
noses et m6soparaclases, méglaclinoses et mégaparaclases. 

Les microclinoses et les n~icroparacl~lses sont des plis 
e t  des cassures qui n'affectent qu'une ou deux couches. 

Les premihres peuveril ne se manifester que par iine 
certaine apparence de la surface de  la couche ou  du feuillet 
schisteux, qui rcsscmblc h la gaufrure de  certainm étoffes. 
(L'Ardenne, pl. XXVII C.  D ) Si on cxaminc la tranche des 
schistes au  microscope, on remarque que chaque pctil pli 
de  la surfacc correspond 2 une  &rie de Chevrons emboîtés 
les uns dans les autres. Cette slruclure est trhs frkquente 
dans les phylladcs cambriens. LI. le  professeur Bonney 
l'a parfaitement dtcrite ct figurée ( l ) .  Elle provient de  ci: 
que le  phyllade a éproiivé depuis sa formalion une pression 
dans une direction paralléle au feuillet. 

Lorsque la pression a éth plus forlc, aux pelites ondula- 
tions s'en combinent de plus grandes. Ce sont Ics schistes 
f r i s é s .  (L'Ardenne, pl. XXVII B . )  

J e  range encore dans les microclinoscs, les plis en forme 
d e  marches d'escalier qui élévent ou abaissent pardlld'e- 
ment A lui-même le plan de la surface des schistes. Ces 
plis sont trés fréquents dans les schistes de Levrezy ; mais 
il m'a 616 impossible de les représenter par la photograpliie. 

EnRn je considbre encore comme microclinoses les plis 
plus grands et plus obtus que l'on voil a u  beau rocher sur  
l a  route au  N. de Fumay (L'Ardenne pl. XI n q i j ) ,  et birn 

(1) BONXEY. Quartel .  joui-n. of. Géol. SOC. ,  fkv.  1858 
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d'autres. tels que ceux des schistes figurés dans l'Ardenne 
pl. XXVIL A et E. et ceux des schistes chloriteux que le  
Congrhs géologique de Londres a vus A l'île d'Anglesey. 

Lorsqiie ces petits plis se  transforment e n  cassures, on 
a des microparaclases. Le fait est t r t s  frEquent dans l r s  
phyllades de  Lcvrezy. Les microparaclascs sont encore peu 
dtudides; elles offriraient, je pcnsc, u n  champ i n t h s s n n t  
aux investigations. On peut citer dans cet ordre d'idbes les 
observations que RI. Iluçhcs vient de  publier sur  lcs pliyl- 
lades de  Penrhgn ('). 

Les nl~soclinoses sont les plis qui affectent plusieurs 
couclies d'une même assise ou  de deux assises Ir& minces. 
Ce sont les plis que nous voyons si développés dans le  
terrain liouiller ; ils sont extremement fréquents dans le 
terrain cambrien de l'Ardenne. On en verra u n  grand 
nonihre d'exemples dans les planches phoiographiques qu i  
accompagnenl le volume. 

On a distingué depuis longtemps le  pli anticlinal ou  voute, 
le pli synclinal on auge, le  pli isoclinal ou  couché, le pli t.n 
S, formk par  la juxtaposition d'un pli synclinal et d'un pli 
anticlinal, j'ai propose pour ces plis les noms d'awlicli)zose, 
synclinose, isoclilaose, Iriclinose. 

Les nzesoparacluses sont les failles de  friible &tendue, si 
frequentes dans les tranchées et  dans les carriEres un peu 
&tendues. J 'en cite et j 'en figure plusieurs exemples 
(l'Ardenne pl. XXI no 32). 

Le nom de méyaclir~oses a 616 réservé aux grands plis 
~iriliçlinaux ou syncli~iaux qui  se sont produits par suite du  
réirécissement des liassius. 'Telles sont les vouies d u  
Famennien au milieu du calcaire carhouifère de l'arron- 
dissement d'Avesnes. 

(1) Géol. niag. janv.  188'3. 
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Les mdgaparùclases sont les grandes failles qui intgreseent 
plusieurs assises. Le ggologue a le plus grand iritérel l les 
étudier, parce qu'elles enlront pour une grande part dans 
l'architecture géologique d'une contrée. 

J'ai penstS qu'il pouvait blre utile d e  les c!asser d'aprés 
les relations qu'elles ont fait naitreentre les divers éléments 
slraligraphiques ( l ) .  

Dans les terrains 5 couches redressées, comme le  sont 
ceux de l'Ardenne, on  doit établir une première division 
des mégaparaclases d'aprés la direction du plan de la faille 
par rapport h ccllc des slratcs. 

Lorsque le plan d c  la faille est presque paralléle h celui 
de  la stratificalion e t  que le mouvcmcnt de  translation se 
barrie 3. fairo glisscr uiio Iévre de la fente sur  l'autrc, on a 
lin genre de faille souvent trtis difficile h constater, et que 
je nomnie isoparaclase. 

Si le  plan de  la faille est plus ou moins perpendiculaire 
au plan des strates et A la direction des couches, un  des 
cbtés ayant 6th pousse e n  avant de  l'autre, c'ebt une 
proparaclase. 

II est d'autres cassures irés noml~reu?cs ou Io plan des 
failles, plus ou moins oblique par  rapport au  plan de strati- 
ficalion, suit 3 peu près la direction des affleuremenls. 
Dans ce cas, on  appelle aizisoparncluses ces simples cassures 
q u i  se bornent k amener une d~inivcllniion dus deux lèvres, 
ou ne sont accompap!es que d'un faible lransport 1316~11. 

Lorsqiic plusieurs de ces paraclases sirnplcs sont situées 
dans le voisinage les unes dcs aiitrcs, qu'elles ont la mirme 
structure et qu'elles sont en relation telle, qu'on doivu les 
considérer comme produites par une  seule et m8rne dislo- 
cation, on peut désigner leur ensemble sous le nom 
d'hoaœoparaclose. 

(1) L'Ardann'e, p. 723. 
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Dans ces deux cas la progression tangentielle est faible 
et  on n'a guère en vue que le mouvement vertical. L'un des 
cOl6s de  la faille s'élève ou  bien l'autre s'abaisse; peut-être 
meme les deux mouvements sont concommitants. 

Dans un autre groupe de failles, aux mouvements 
d'ascension ou dc desccntc, viennent sc  joindrc dns mou- 
vements importants dans le  sens latéral, de sorte que l'une 
des lévres d e  la faille monte sur  l'antre et  arrive a caclier 
tolite une  série de couches. On peut designer ces cassures 
sous le  nom d'dpipo,rnclase. 

Enfin, il arrive que [out un paquet d e  couches se  trouve 
s6paré d u  reste du sol par trois ou quatre failles et s'est 
enToncd à un niveau inférieur A ce qui  l'entoure. Ce sont 
l es  failles par effondrement de  Suess. Je les désigne sous le  
nom de  cataparaclase. 

On trouvera dans le volume des exemples qui servent 
d'explication a ces définitions. 

J'ai donné une  étendue considérable à l'étude d e  la 
Grande Faille, qui sépare le bassin de Namur de celui de 
Dinant. J 'ai e u  par conséquent à discuter les opiriio~is 
émises sur  le  bassin houiller par  MM. Potier, Brelon, Olry. 
La seconde partie d u  mémoire d e  M. Zeiller n'ktant pas 
encore paru à cetle dpoque, je n'ai pas e u  i m'en occuper. 

J'ai donné une atlention toute spéciale à l'accident de  
Crespin el du  Bois de  iloussu, qui a ramen6 le calcaire 
carbonifére et  le  devonien au-dessus du houiller. M X .  
Briart et Cornet,dans unmémoire devenu cblébre, l'avaient 
expliqué par une série lrbs complexe d e  failles, e t  sur  cet 
kchafaudage bien hypothétique, ils avaient construit des 
moritagnes couverles de  neiges éternelles. Je  crois que les 
faits peuvent s'interpréler d 'une maniére beaucoup plus 
3irnple. Les couches anciennes d u  Bois de Boussu ont 
recouvert le terrain houiller comme cela a e u  lieu lout le 
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long de la Grande-Paille, en vertu de  mouvemcnls que j'ai 
définis depuis longtemps e n  dorinaut h ces couches anciennes 
le nom dc lambeau de poussée. Elles Btaierit d'abord incli- 
nées et plongeaient vers le  Sud. Elles sont devenues hori-, 
zontales, ou menie sesonl  courfides eri un  petib bassin, parce 
que les couclies h o u i l l h w  sous-jacentes s'enfonçaient 
progressivement. 

M .  Briart a e u  la bon16 de me signaler u n  autre accident 
de mCme nalure h Laridelies, prks de  Charleroi. 

Les exemples d e  ces failles horizontales qui superposent 
des terrains anciens ii d'autres plus ~Ccerits, qui modifient 
en apparence les lois de la stratigraphie, devienneut de 
plus en plus nombreux, à mesure qu'on étudie avec plus 
de soin les contrées bouleversées. Ils on1 été récemment 
mis en liimikre par hl.  llarcel Uerlrand e t  je constate avec 
pldisir que nous sommes parfailernent d'accord pour l'expli 
cation de l'accident de  Boussu (1). 

M6tamorphisme. - Un chapitre entier a 616 consacr6 
A la question du métarnorpliisme de l'Ardenne. J 'ai accepte 
I'hypolh&se de 11. Renard, qui l'atlribue h des aclions mé- 
caniques. J e  suis bien loin cependant de prétendre qu'il 
faille expliquer par  ce moyen ioiis les faits d e  métnmor- 
phisme. M .  J,osleri, dans le Harz, Al. Barrois, e n  Bretagne, 
ont donnd des preuves si manilestes du rn6tsmorphismc de  
coniact, que l'on doit toiijours, quand on  se trouve e n  pré- 
sence rl'iin fait de rriétaiiiorphism~, chercher quelle est la 
roche éruptive qui lui a doriné naissance. 

Il ne faut donc pas s'étonner si beaucoup d e  géologues 
des plus éminents ont tent6 de découvrir dans l'Ardenne 
les roches éruptives qui e n  avaient déterminé le  mélamor- 
phisme. Ils n'jr ont pas réussi. Alors ils ont imaginé qu'elles 

(1) Bull. Soc .  (;bol. Fr. 3e s .  X V .  p. 701. 

Annales de la Soc ié té  G&ologique du A;oi3d, T .  XVI. 7 
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n'étaient pas venues a u  jour, qu'ellesavaientagi souterraine- 
ment et qu'on les trouverait a une faible profondeur. La 
découverte du granite h Lauimersdorf par  RI. de Lassaulx a 
semblb leur donner raison. Mais on  a reconnu que le  gra- 
nite de  Lammersdorf n'a exercé s u r  les roches environ- 
nantes aucune modification appréciable. D'un autre  ~816 ,  
j'ai pu expliquer tous les faits de  mdla~norphisme les mieux 
caractéirisés par des actions m6caniques. 

II importait, dans l'intéret de la discussion, de  bien pré- 
ciser les conditions dans lesquelles elles avaient opéré. 

J'ai laissé de côte la formation des pliyllades et des 
quarzites. Ce sont des roches essentiellerneut métamor- 
pkiiqiies, mais aucun géologue n'attribue leur oriçinc à des 
agenh  Bruptifs. 

Les autres faits de mdianiorphis~rie sont divisés e n  deux 
classes : le métamorphisme stratique et le  métarnorpliisme 
local. 

Le mElamorphisme que j'ai appelé slratiqvz est celui 
qui  s'étend sur  u n e  certaine longueur dans un strate, ou 
dans un ensemble de  strates, et qu i  peut servir h les 
caractériser. 

Tels sont les cristaux de magntlite des phylladcs de 
Dcvillc. ceux des schistes airn,intifh-es de  Paliscul, la 
biotile des schistes dc  Beririx, I'ilm6nite dr3s schistes de 
Bastogne. 

L'origine d e  I'ilménite et de la biotite est cerlainemrnt 
m ~ t i m o r p h i q u e ;  il en est probablement de m h e  de I'ai- 
manl. La magnétile se  rencontre généralement dans les 
roches vertes colorées par de la chlorite. Il est probable 
qu'il y a entre ces deux miné'raux des relations qui n e  sont 
pas encore bien ddterminées. Les schistes aimantifCres de 
I1aliseul, les schistes biotitiféres de  Rertrix, les schislcs 
ilm6niiiléres de Bastogne se trouvent sur  le  parcours d'une 
zone de froissement dont il  sera question plus loin. 
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Les cas locaux de métamor~l i i sme,  c'est-a-dire ceux qui ne  
s'étendent que sur  une faible distance, sont aussi ceux qui 
se  prêtent le mieux a constater l'influence des actions mé- 
caniques. J e  les ai groupés sous les litres suivants : 

1. hf&tarnorphisrnc p a r  flexion. 
2. Métamorpli isme p a r  rcsser rerncnt .  
:3. Mi:tamorpliisrne pal- Bpiparnclase. 
4. MCtamorphisrnc p a r  isoparaçlasc.  
5. Métamorpti ismc par coiic«rdancc exccptionriclle. 

1 0  L'exemple le plus remarquable du  métauiorphisme 
par flexion est celui des Cornéites. 

Je  dEsiçne sous ce nom une roclie noire, dure, sonore, 
ienLice, formée de qiiarz recristallisé et  de  mica noir. J e  
1'av;iis primitivement appelBe cornéenne; mais s u r  l'obser- 
valion que me fit  mon ami M. Lossen, qu'elle diflét-e corn- 
pldtement du l~orr~slcine allernaiid, j'ai cbangé ce nom en 
celui de cornéile. 

L3 cornéile est e n  bancs subordonnés dans les schistes 
gddinniens de P~l i seu l .  de Beririx, de Sle-Marie, de Bas- 
togne. Ces schistes plongent réguliéiemenl vers l e  S. 
Partout où, Dar exception, ils sont, soit horizontaux, soit incli- 
nds vers le 'J., soit fortement courbés, ils sont pariiellement 
transformés e n  cnrnéite. La quantité d e  mica développée 
varie avec l'in[ensité du pli et avec la distance du  lieu 
observ6 au point de  flexion. 

h l'appui de cetie lliéorie, je cite la tranchée de  Serpont, 
la ballasliére de Bastogne, e t  plusieurs carrières des envi- 
rons de  Bertrix. J'attribue A des actions analogues de flexion 
I'arkose porphyrique de Biévre, les schistes ol l r~l i t i féres  
de  Monthermé, les sctiistes biotitifkres qui  accompagnent 
I'arkose a Salm-le-ChAteau. 
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20 Le resserrement d'un bassin synclinal peut amener 
son métamorphisme, surtout s'il y a eu une poussée suffi- 
sante pour verser un des cGl6s sur  l'autre. J 'ai donné 
comme exemple l'arkose m6tamorphique de  Willerzie. 

3' Le troisibme groupe d e  métamorphisme diffSre essen- 
tiellement du précedent, parce que  la masse CcrasEe n'est 
plus symétrique. Elle est enfermée dans une faille oblique, 
faille paralléle A la direction des couches, e t  l 'une des parois 
de la faille a grimpé sur  le paquet métamorphisé. C'est le 
genre de faille appelé kpiparaclase. Il y a e u  compression 
e l  glissement, kcrasement et friction. Les cas de mélamor- 
plii~rrie par  épiparaclase sont nombreux : l'arkose de la 
p h c e  des Archers h Lamrnersdorf, ISs schistes oltrélitiféres 
de  Seviscourt et ceux de Viel-Salm. 

40 Les isoparaclases ont produit le  quahiErne groupe de 
p h é n o m h e s  métamorphiques. Lorsque deux masses glissent 
l'une sur l'autre paralliilement ou  presque parallélement 
aux couches, le  métamorphisme doit elre peu intense, si  le  
mouvement est délerininé par une force qui agit dans la 
direçiiun des strales. Mais lorsque ce mouvemenl es1 le 
rirsultat d'une pousst'e presque perpendiculaire i la diiec- 
tion des couches el d'une résistance oblique, il doit y avoir 
une  forte compression et  des froissements énormes. 

J e  donne comme exemple le  métamorphisme qui se  
manifeste tout le long de la faille de  Remasne par les faits 
suivants : 

S u r  la paroi nord de  la faille: formalion d'oitrflite dans 
les phyllüdes cambriens de Serpont, production d'oligoclase, 
d'ottrélite, de  grenat,  de  biotite et de  magnétite dans les 
schistes gedioniens du moulin de Remagne, de magnétite 
dans les schistes de  Freux, de grenat et d'oltrklite dans les 
noJules schisteux contenus dans le gres du  bois d u  Coret. 
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Sur la paroi méridionale de l a  faille : formation dans les 
schistes d e  Bertrix, de Ste-Marie et  de Bastogne, des roches 
grenaliféres et amphiboliféres, s i  bien &tudides par  RI. 
Renard. 

L'isoparaclasc d'Harz6 donne lieu aussi h un  m6tamor- 
phismc ; mais il se  borne 3 une  recristallisation d u  quarz 
dans l'arkose gediniennc. 

50 Le m6tamorphisme par concordance excepiionnellc 
es1 celui qui surprend le plus A prern ihe  vue. Deux couches 
sont ordiriairemerit en stratification discordante et  font 
entre elles un angle assez faible. Sous l'influence d'une 
poussée venant de la direction dans laquelle elles plongent 
r u n e  et l 'autre, la couche supfirieure bascule sur  I'irifë- 
rieure, et lui devient paralléle. Elles se  compriment mutuel- 
lemenl, e t  toutes deux se niéiarnorpliisent. Je  cite deux cas 
de  ce mdtamorphisme au  contact du  poudinçue de  Lin- 
champs (Gedinnien) et du massif cambrien de Rocroi, à 
Bogny et au ravin de  l'ours. A Boçny, il s'est produit de 
l'otlrélile dans le poudinçue et dans les phyllades cambriens, 
A Lindiamps, il n'y e n  a que dans le  poudingue. , 

Dans tous ces c3s de  métamorphisme, on  n e  peut faire 
intervenir que des agents mécaniques. Les cristaux ont dû  
se  faire aux dépens des 6léments même d e  la roche ; il n'y 
a pas e u  d'apport. Mais l e  métamorphisme s'est souvent 
dtendii une distancc considérable du point où  se produisait 
I'aclion mécanique ; il s'est devclopp6 dans certaines 
couches plutbt que dans d'autres. II faut donc qu'il se soi1 
opérlo des actions chimiques produisant d c  nouveaux com- 
posés ; il faut qu'il y ait e u  propagation à distance d e  cha- 
leur et d'action chimique. L'eau m e  parait avoir étd Io seul 
véhicule de  ces agents. Les belles expériences de  M. 
Daubrée sur  l'eau surchauffëe ont montre le rble prépon- 
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d6rant qu'elle peut jouer dans les phénoménes mélamor- 
phiques. Que la chaleur ait pour cause une roche éruptive 
o u  une  action mécanique, que l'eau sorte  d'un foyer 
volcanique A l'Cfal d e  vapeur ou  qu'elle se  trouve primiti- 
vemenl dans les inlerstices des roches, c'est elle, qui est 
l'intermédiaire nécessaire et obligé entre la cause et  l'effet. 

L ' A r d e n n e  d e p u i s  l 'Qre  p r i m a i r e .  - Dans ce 
dernier chapilre j'iludie la géologie d e  l'Ardenne postdricu- 
rement au ridernent du  Hainaut. 

Depuis la fin de  l'6poque houillére, I'drdenne a fait 
parlie d'un continenl e l  ri'a jamais 6th recouverte complk- 
tement par l'océan. A cerlaines épaques g6ologiques la mer  
envahissait d'un c6té ou  d'un autre. A l 'époque triasique, 
c'était vers l'esl; pendant la pdriode jurassique, vers le sud; 
au  commencement de  la période crétacée, vers l'ouest et 
A la fin d e  celte période vers le nord. Mais il y a e u  u n  
noyau qui n'a jamais 616 submergé. Ces doctrines sont 
virement cornbaltues surtout A l'dtranger, en Angleterre 
comme e n  Allemagne ; néanmoins je suis convaincu qu'elles 
sont vraies e t  que  si elles sont anciennes, elles ne  sont pas 
vieillies. J'ai donc cherché a Etablir le  caractkre continental 
de  l'Ardenne A toutes les époques, e n  montrant les traces 
de rivage que les diverses mers géologiques ont laissées s u r  
son pourtour, e n  étudiant les formations continentales que 
l'on peut rapporter A ces âges anciens. 

On n e  peut expliquer ces envahissements locaux de  la 
mer que par des oscillations d u  sol, qui s'abaissait lantôt 
vers un point, tanlbt vers un  autre, obéissant à des mou- 
vements de  bascule; qui se  produisaienl avec une  grande 
lenteur. 

Ainsi le bassin de Mons s'affaissa pendanl toute la durée 
des kpoques crélacées et terliaires, comme i l  l'avait fait 
pendant les époques devoniennes et carboniféres. 
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L'affaissement des bassins a pour rdsultat le  rapproche- 
ment de  leurs bords. On a quelquefois considdr6 cette 
tendance comme l'effet d'une poussée tangentielle d'un 
hord vers l'autre. Une telle expression fait naître une idée 
erronée. Le point de départ du  mouvement est dans l'in& 
rieur du bassin et non A l'extérieur. On pourrait  plutBt dire 
qu'il y a appel des bords vers l e  cenlre. Celte attraction 
peut se faire s u r  tout l e  pourtour; mais en gEn6ral il y a u n  
axe d'affaissement, soit plus ou moins rectiligne, soit 
courbe, soit mbme brisé, auquel sont perpendiciilaires 
les directions d'attraction ou autrement dit de poussée 
tangentielle. 

Ce qui s'était passe pendant I'ére primaire pour le  bassin 
de Dinant et de  Namur, s'est reproduit pendant les pdriodes 
crdtacées et h o c h e s  dans le bassin de  Mons et  dans le bassin 
des Flandres. C'est aussile m&me phénoméne qui détermina 
l'enfoncement progressif d u  bassin de Paris pendant les 
Cres secondaire et terliaire. 

Les recherches s u r  les mers anciennes e t  sur  les rivages 
anciens, auxquelles se  livre M. IIébert depuis prés  de  
40 ans, sont encore une  des queslions les plus importantes 
et les plus intkessantes  de  la g6ologie. Les progrès de  la 
science ne l'ont pas fait passer a u  second plan. Au contraire, 
ils fournissent de nouveaux documents pour la solution de  
ces problémes delicats : l'étude microscopique des galets, 
des sables et  des argiles peut nous revéler quels étaienl 
leurs rivages, d'où venaient les courants; la connaissance 
des conditions bathymitriques o ù  vivent les mollusques, 
donnc des indications sur  la profondeur, où s e  d6posaient 
les sédiments; les snndages des ocdans an t  dissipe Icç 
conceplions fantaisistes sur les mers  profondes. De plus e n  
plus, la géologie nous apparaît comme la géographie des 
temps anciens. 
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Esl-il nécessaire d'ajouter que la constilulion géologique 
d'un pays nous explique sa géographie topographique. J e  
n'ai pu doniier que peu de place h la topographie actuelle 
de l'Ardenne. J'ai nbaninoins cherchi: a expliquer e n  
quelques mots le  caractkre de ses vallées et en parliculier 
les nombreux rniandres de  la Meuse et  de la Semoy. 

Seunce du 16 Janvier 1889. 

Le Frisident annonce que  M. Ch. Llarrois vient 
d'êlre nomme Chevalier de la Legion d'IIonneur pour ses 
travaux géologiques. 

Le Bureau auquel s'étaient joint plusieurs membres a été 
lui porter les félicitalions de la Société. 

Sont élus Membres de  la Sociélé : RlhI. 

Passelecq, Directeur des Charbonnages de  
Ciply (Belgique). 

Bouriez, Pharmac'ien, h Lille. 

II est procEd6 au  renouvellement du  Bureau pour 1889. 
Sont i l u s  : 

Prdsidenl. . . . RIM. Charles Barrois. 
Vice-Président . . Breton. 
Secrdtaire. . . . Malaquin. 
TrSsorier . . . . Crespel. 
Bibliothécaire . . Quarrrii. 

On procede A l'flection d e  deux Membres du  Conseil. 
M M .  Lecocq et Ladriére sont i lus .  
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AI. Barrois annonce qu'il arecu de M.  IAehescnnte 
de Rennes, une colleclion de fossiles du silurien inférieur 
de Bretagne. Ce sont des crustacés appartenant aux 
R'6baliens et h la famillc des Phyllocaridcs. Ces crustacés 
sont encore peu connus en France et leur dtude serait 
trbs intkressante. 

M. G u s s e l c t  analyse une note de M. le Professeur 
Hughes sur la dispersion des fossiles dans les phyllades 
de Penrhyn (Pays de Galles). 

II analyse aussi une note de M. Harker sur le méta- 
morphisme. 

Séance du 6 FEvrier 1889. 

BI. Ch. Barrois an prenant possession de la prEsidence 
fëlicite M. I,aùr*i&re, Présidenl sortant, de l'heureuse 
impulsion qu'il a su donner a la SociCtd par ses travaux 
personnels et en remettant les excursions en honneur. 

Sont élus Membres de la Société : MM. 

BBziers, Directeur du Musée de Rennes. 
Legrand, Professeur au Collége d'hvesnes. 
Moulan, Ingénieur h Bruxelles. 

M .  Barrois analyse un mémoire de M. J. Geikie ,  
sur les roches volcaniques du N.-O. de I'Ecosse. 

Le même membre fait la communication suivante : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les criistacés dévoiiiens de 1'Etat de 

New-York 

d'après M .  J a m e s  na11 (1) 

pur  Charles Barrois. 

Barrande (2) en 1865, s'estimait Lrks heureux d'avoir pu 
étudier le iroisième et magnifique volume de  la Palio?zto- 
logie de A'ew-York,  dû 3 celui qu'il appelait alors, l e  grand 
géologue et  paléonlologue ambricain. Il  exprimait d é j i  A 
cette époque toute son admiration, pour celte œuvre égale- 
ment grande et  instructive, qui révélait tant de faits nou- 
veaux, et nous faisait assister en détail h la conquete scien- 
tifique des vastes régions centrales du  nouveau continent. 

Depuis lors, RI. James Ilall a plus que doublé son oruvre 
monumentale, dont le succès el I'intdrbt ont toujours Eté e n  
croissant. Le volume VI1 de la Paldontologie de New-York  
vient de paraître ; M. James Ilal1 dans ce nouveau volume 
consacré aux cruslacés du terrain dévonien, décrit e t  figure 
144 espéces différentes, appartenant h 23 genres distincts. 
II a &té assisté dans le travail descriptif parM. J. M. Clarke. 

Les crustacés sont reprksentés dans le DEvonien d'Amé- 
rique, par  les groupes des Paleeocarido, et des Crustacés 
proprement dits (Ncocarédaj. 

Les Palceocarida nous offrent des Trilobites et des 
Merosiornales (Xiphosurcs ,  Gigantostracts) .  Les Neocarida 
sont représentés par des Entomostracds (Ostrncodes, Cirrhi -  
pèdes, Phyllopodes) et par des Nalacostracis (Ndbaliens, 
Ddcapodes). 

-- -- -- 

(1) JAMES X I A ~ . ~ ,  assisted Liy J. M .  CLARKE, Paleunt,ology of 
Xew-York, vol.' VII. Trilobites and otlier Crustacea of t h e  
Oriskany-Catskill g roups ,  Albany 1888. 

(2) BARRANLIE : Défense des Colonies, III. 1865. p. 213. 
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Trilobites 

Le genre Cabmene longtemps considéré comme caract6- 
ristique du  silurien, possédait encore quelques survivants 
au début de l'époque dévonienne : Calymene interjecta 
(G e n  Gohéme), C. platys (Lrpper Helderberg). Au moment 
de sa disparition, les repr6sentanls de ce genre atteignent 
des dimensions gigantesques, M. Hall en figure un &han- 
tillon de 0,20 de long, et il est remarquable que le  dernier 
descendant de ce genre, en soit précisCrnent la plus grande 
espéce connue. Par  ses caractéres, elle rappelle de  si prks 
l a  Calymene Niagarensis du  Silurien, que leur hypostome 
seul permet de les distinguer. 

Le genre Ilomalonotus est également représenlé par une 
forme géante dans I'Oriskany, puisqu'elle atteignait 0.37 de  
long; elle nous rappelle 1'Hrinznlonotus gigas Roem , du 
Dévonien R h h a n .  Une autre  espèce Ilomalonotm Delcayi, 
du IIarnillon grniip, est la dernièrc qui ait v6cu e n  Amé- 
riquc; ellc se distingue commc les formes européennes de  
la décadence, par  l'annulation obsolkte de son pygidiurn. 
Signaloriscomme un fait importaut, l'absence d'Romalonotus 
cla~is les calcaires du Helderberg supérieur : ici comme en 
Europe, Homalonolus est le trilobite des faciés paléozoïques 
sableux. 

Le genre Bronleus, si répandu dans le  Devonien e n  
Europe (Il espécrs en G de Dohbme), n'est represente en 
Amérique, que  par  1 seule espéce, B. tullius, dans le  
Hamilton group, et encore n'y est-elle connue que par 
2 fragments. Le dbveloppernent de ce genre dans les deux 
mondes, ii l 'époque dévonienne, est un  des contrastes les 
plus frappants de  la faune trilobitique A cetle époque. 

Lc genre Phacops p r k e n t e  Ci espéccs dans lc Ddvonicn 
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américain. Le Phacops cristata est représenté e n  Europe 
par  Ph. fecundus Barr.; le  Ph. rana, par  Ph. latifrons 
Bronn. 

Le genre Dalmanites, représenté par 25 espéces, ren- 
ferme e n  Amérique, plusieurs sections, que M. Hall propose 
de  distinguer : elles sont basées sur  le développement 
relatif des sillons latéraux de  la glabelle, sur  le degré de  
coalescence des lobes de la glabelle, et sur  le mode d'orne- 
mentation des limbes céphaliques et pygidiaux. Les carac- 
teres les plus importanls sont fournis par  les modificatioiis 
de la glabelle : e n  effet, par le dEveloppemen1 iriégal et la 
suppression des lobes e t  des sillons de  la glabelle, Dalma- 
niles passe au genre Phar:ops; le  degré de coalescence des 
lobes lateraux de  la glabelle donne le  passage aux Chasmops, 
quand les deux premieres paires de lobes sont réunies, 
et aux Monorakos, quand les trois paires de  chaque 
cdté sont rdunies. 

Le genre Dahanites peut ainsi s e  scinder comme suit : 

10 Haussmattnin : Section comprenant les Dalmanites 
types (D. Vaussmanni, B .  caudatus), 3 longues pointes 
gknalas, glabelle a lobes bien tranches et A épine caudale 
terminale ; 

20 Coronura : Pygidium mulliannelé, entouré de  nom- 
breuses épines, A bord terminal lisse; 

30 Cryphaeus : Pygidium a 5 anneaux, 5 paires d'épines 
latérales, a lobe terminal plus ou  moins allongé; 

40 Odontocephalus : Limbe fronlal dentelé, A dentelures 
contiçües e n  forme d'incisives, pggidium à deux dpines 
terminales ; 

50 Corycephulus : Limbe ciplialique dentel& sur  tout 
son pourlour ; 
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60 Chasmops : Pointes g h a l e s :  lobe frontal de la gla- 
belle grand, l e r  et 20 lobes lattrraux développés coalescenls, 
30 lobe olisoléte. 

La prtlsence du  sous-genre Cryphaeus dans i'Upper- 
Helderberg, où il est associe 3. d e  nombreux sous-genres 
nouveaux de Dulmanites, témoigne bien en faveur de l'âge 
dtrvonien de  ce terrain, établi par M. Hall. P a r  conlre, les 
Haztssmarmiu (Odontochile) paraissent foiirriir le  p a s s q e  
entre les groupes du Lower et du  Upper-IIelderherç, car 
les Ruussn~aa t~ iu  p1europty.x et R. phucoplyx sont dt:s 
espkces communes 1 ces deux htages. Les Coronewn sont 
les géants des Dolrnaniles et des trilobiles dévoniens d ' A d -  
rique. Le type Corycephalus si caractérisiique du Upper- 
Helderberg, apparaît dans le Lower-IIelderberç avec C. 
dentatus. Les Dalmanites siluriens se disiingiient en général 
des Balmaniles dévoniens, en outre de leur bord moins 
découpi:, par la lobalion distinçle de  la glabelle, par la 
non-coalescence des l e r  et 2 e  lobes latéraux, par la dépres- 
sion du lobe fronlal, par les segments lhoraciques longs et  
étroits, e t  par lc pygidium dkoit,  triangulaire, pointu a u  
bout. 

Le genre Acidaspis est représenté par trois espéces. 

Le genre Lichus, bien que représerilé par  sept espèces 
seulement dans  le Dévonien américain, offre cependant 
des formes si fondamentalement variées. que RI. Hall a pu 
les grouper en 5 sections ou sous-genres distincts : Tero- 
laspis, Conolichrrs, Hoplolichas, Arqes, Ceralolichas. La 
variabilité du  lype Lichas A l'6poqiie dkvonienne en AmE- 
rique, farrne un conkaste avec la fixii6 de ce gcnre e n  
Europe à cette Cpoque, où  on ne  cile guère que Léchas 
(Arges) Haueri e n  Bohéme, Lichas (Arges) Gourdoni dans 
les Pyrénées. C'est dans le Silurien e n  Europe, que ce 
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groupe, A l'exception de la section ddvonienne Argos, 
atteint son grand développement; le petit nombre des 
espèces américaines devoniennes montre d'ailleurs aussi 
que ce groupe était e n  voie d'axtinclion. 

Le genre Proeius est e n  AmCrique, le  genre le mieux 
représentC dans le Ddvonien; il y caractérise par  son 
aboiidance e n  espèces et en individus, la base de ce sys- 
tEme. Contrairement à ce qu'on observe dans le genre 
Lichas, où les esphces sont assez séparées pour appartenir 
B des sec t ioh  distinctes, les Proetus, malgrd leur grand 
nombre de formes, constituent un groupe des plus homo- 
génes. Tous possèdenl 10 segments thoraciques, ainsi que 
les memes cnractEres fondarnentaux dans la forme el la 
lobation de la glabelle : heaucoup des variations siçnalées 
par  les auteurs seraienl (lues des diffcrences de conser- 
vation. M. Hall laisse tous ses Pchantilloris dans le genre 
Proetus, e n  signalant Loiitefois leurs relalions avec les 
sections Ceraslos (Proelus folliceps, P. crassinzarginatus, 
P. clarus, P. Huldemani, P. Roui, P. macrorephalcts); 
Aconio (Proetus canaliculolus, P. longiraudus) ; Dechenelln 
(Proetus folliceps, P. Ilaidemaini, P. Rowi, P.  inacroce- 
phalus). Quelques esphces ont fourni à RI. IIall des indica- 
tions sur les appcndiccs qui existaient sur  leur face ventrale 
(pl. 23, Cg. 8). 

Le genre Phaelonides comprend (les formes A tete dc 
Cyphaspis, 3 pygidium de  Proetzu, multiannelé, sillonni: 
s u r  les lobes latéraux, et admetlant parfois des épines mar-  
ginales. Il est représenlé e n  Ambrique par deux espèces 
dans le Lower-Helcierberç, et quatre espEces dans le  Oévo- 
nien. 

Le genre Cyphaspis offre u n  remarquable développemenl 
dans le  Dévonien américain : le C. slephnnophora est une  
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forme épineuse, voisine du C. coronala, q u i  se trouve e n  
~ o h é r n e  au même niveau. Le C. craspcdoia a aussi des  
affinités européennes, dans C. hydrocephala, Maurer, et le  
C. Belloci des Pyrhnées. 

L'Upper-IIelderberg est dCcidément 1'5ge des Trilobites 
épineux : Coronura, Odontocephalzts, Corycephalus, e n  
Ambrique ; Cryphaeus, Thysatzopeltis, e n  Europe. La famille 
des Proelidœ, qui prédomine 1 cetle époque avec ses 
26 esphces de Proelus, présente aussi une indication de la 
tendance de  tous les trilobites de cette époque, a se héris- 
ser de pointes, dans les Pha~ionides gemrnaeus, P. arenicolus, 
et le Cyphaspis slepha?aophora. 

Le terrain dévonien arn6ricain a foumi I hl. Hall, 
83 espéces de trilobiles, réparties cornrne suit : Oriskany 
4 espéces, Schoharie 20, Curnifére 49, hlarcellus 5, IIamil- 
ton 24, Tully 5,  Genesee O,  Portage O, Chemung 2 esphces; 
très abondants dans Io DBvonieri inférieur d'Amérique, les  
trilobites deviennent très rares clans les élages supérieurs  
de ce terrain. 

La richesse en trilobiles du Divonien inftrieur, rend 
intéressante la comparaison de  sa faune avec celle d u  
DCvonien inférieur d'Europe (G. I I .  de Bohème). On voit 
ainsi que le Dévonien infërieur américain est caractérisd 
par la pr tsence de  1 genre propre !IJlzaelo~zides), e t  surtout 
par l'absence des genres Harpes, Chei~urzts.  Bronleus, si  
répandus à cetle époque en Europe. Les genres Calymerie, 
Phacops, Acidaspis, Cyphaspis, sont reprken tés  dans les 
memes proporlions dans les deux rEgions; tandis que  les 
genres Dalrnanites, Lichas, Proelus. ofTrent un pliis beau 
développement e n  Amérique. Les Dalmanilcs et Lichas y 
sont remarquables par  leurs sectioiis gknériques variées, 
et les Proelus par le grand nombre de  leurs formes 
spécifiq'ues. 
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L'ordre des Xiphosures est représenté par une espèce 
de  Prololamulus du  Chemung-group : ce genre est voisin 
de  Nealimulus du Silurien supérieur du  Lanarkshire, h 
thorax formé de  G anneaux non soudis. II appartient ainsi 
au sous-ordre drs Synziphosura de  31. Packard, créé pour  
les Limules qui ont conservé ce caractére embryonnaire. 

L'ordre des Gigunlostrncds renferme les genres Euryp le -  
r u s  et Stylonz4rus. dans le  Ddsonien supérieur. Le premier, 
représenté par une esphce dans le  Chemung, rappellc les 
caractères ùcs nomhrciix lypcs connus dans Ic Siluricn 
d'ilnglctcrre (Tilestones), et de l'île il'0csel. I,c curieux 
genre S / y l o n z w ~ ~ s ,  reprfscnlé par 1 espbce dans lo Porlage, 
1 dans le CalskiIl, se dislingue principalement dii préckdent, 
par le dheloppement  parliculier des  dcux paires de  pattes 
chphaliqiies postérieures, trEs longiles, trés minces, 2 
9 arlicles, alteignant l'extrémitd d u  long aiguillon caudal. 

L'ordre des Ostracodes, trEs r6pandu dans Io Dévonien 
américain n'a pas été dtudié dans ce ~riémoire. 

L'ordre des Cirrhipédes est représeniE par  les familles 
des Bulanida: (Prolobnlatzus, Ilall, Palueocreusia, Clarke), 
et des Lepadidae (Slraliilcpis, Hall, ï 'urrilepus, WOUL~W.= 
Plun~uliles,  Barr.). On les lrouve pour  la plupart vers la 
partie moyenne du  Dévonien, dans les Calcaires corniféres 
et dans le IIamillon group. 

L'ordre des IJAyl lo~odcs  comprend l a  famille des Limna- 
diadœ, représentée par  les genres Esther ia ,  Iiüppell, e t  
Schizodiscus, 11~11. 
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Le~~Walacos lracds  sont caractérisés essentiellemerit, on le  
sait, parce que les pailes des différents anneaux son1 
adaptées & diverses fonctions, et ont pris des  formes diffé- 
rentes. On peut rapporter à deux ordres différenls, les  
Malacosiracés renconlrés dans le Dévonien d'Amérique : 
aux Decapodes et  aux Phyllocarides. 

Le Palaeopalaerno~z représenté par une espèce unique 
dans le  groupe de Portage, appartient A la famille des 
Salicogues, et  est u n  avant-coureur isole des Ddcupodes. 
Les Phyllocarides sont z b o n d ~ n l s  et  variés dans le Dévo- 
nien d'Amérique, qui vient ainsi augmenter nos connais- 
sances sur  ce groupe. 

Phyllocarides 

Les Pllyllocrrride~ (Packard), conslituent un type primitif 
non seulement des Podophlhalmes, mais encore de tous les 
Mrilac.oslrncds ; A beaucoup d'égards, ils rappellent les 
Phyllopodes à yeux pédonculés, tels que les Arleinia,  et les 
Copdpodes de  la famille des Harpactides. Les Nebalia, der- 
niers représeniants vivants de  cet ordre, ont le  corps muni 
d'une vaste carapace bivalve recouvrant la t&le et  l e  thorax ; 
tous les anneaux thoraciques restent libres sous le  test, ils 
sont munis de 8 paires de pattes semblables A celles des 
Pkyllopodes; le  corps est terminé par un abdomen assez 
volumineux, 3 8 anneaux munis de patles, et terminé par 
une paletle natatoire postérieure. C'est dans les groupes de  
Hamilton, Portage et Chemung (Dévonien supérieur), que  
l'on a trouve e n  AmErique, tous les Phyllocarides,  décrits 
par M .  Hall ; ils présentent la plus grande diversitd g6nC- 
rique et spécifique. 

Annales de la  Société Géologiyue du  N o r d ,  T . X V I .  8 
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Famille des Ceratiocaridæ : Genus Ceratiocaris 
(Mac Coy), Carapace bivalve, sans cliarniére visible; valves 
semi-ovoïdes ou  lrapézoïdeç, contractées et tronquées e n  
avant. Rostre formé par  une  piéce unique 1ancéolri.e. llari- 
dibules fortes. Anneaux a u  nombre d e  14, dont 4-7 anneaux 
abdominaux, visibles en dehors de la carapace : ils por- 
taient des appendices. Pygidium tricuspide, à telsori long 
ensiforme, et cercopodes plus courts que  lui. Ce gerire 
atteignit son apogée dans le  Silurien supérieur, il est en 
régression dans le Dévonien américain. 

Cenus Ecl~inocaris (Whilfield), Carapace bivalve, A arli- 
c,ulation droite, plus courte que la longueur de la coquille. 
Valves présentant une carkne longitudinale et  des tuber- 
cules antérieurs symP.tr.iqiies, portant les points ocellaircs. 
Pas de rostre. Anneaux ahdominaux au nombre de 6 en 
dehors de la carapace. Pygirliiim tricilspide, i cercopodes 
plus longs que le telson. - Sept nsptces connues dans le 
Dévonien supérieur d'Am6rique. 

M .  Eeecher a décrit les mandibules de  ce genre, qu'il a 
pu observer e n  place, dans la coquillo, e t  signale ce fait 
curieux, que des mandibules isolées, se renconirent en grand 
nombre dans quelques gisements. On peut considérer 
comme ancktres de ce genre les Aristoeoe e t  les f tychocaris 
de l'étage F d e  Bohème; leur carapace présente une forme 
semblable, et porte des tubercules semblatilement disposés ; 
elle s'en éloigne toutefois par l'absence de caréne latérale 

Getzus Ely~nocuris (Becçhcr), Carapace bivalve, cfiarniére 
presque 6gale $ la longueur des valves. Valves al1ongti.e~ 
9 contour subquadrangulaire;  dans le tiers arilérieur elles 
présentent uri tubercule oculaire, et derribre lui, deux 
mamelons surhaissds. Deux segments abdominaux seule- 
ment sont visibles au dehors. Pygidium tricuspide, A telsori 
court et largc. 
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Genus Tropidocaris (Beecher). Voisin d u  précédent, mais 
valves semi ovoïdes avec plusieurs fortes carénes. Petit 

tubercule oculaire. Deux segments abdominaux visibles. 
Pygidium tricuspide, court. 

Famille des Pinacaridæ : Genus Yeso lhyra  (Hall), 
Carapace bivalve; la ligne suturale n'es1 pas droite, m i s  
anguleuse, el c'est suivant le  sommet de I'anglc que  se fait 
i'artiçiilation, e n  face d u  tubercule oculaire. I,a moitié a n t d  
rieure de  la coquille, cn avant de  i'articulation, courte, 
lisse; la moitié postérieure, longiic, porle uue carène lon- 
gitudinale, ellc cst Epaissie sur  son bord inférieur e l  porte 
deux prolongernenls &pinellx en arriiire. Deux segments 
abdominaux visibles, l e  postEricur le plus long. Pygidium 
tricuspide, fort, il cercopodes bardeles. Ce curieux genre,  
qui présenle des formes d e  grande taille, est voisin des 
Diihyrocaris (Scouler) : les valves de la carapace mesiirent 
0,14 de long sur  0,OG de  large;  le  ler anneau abdominal 
atteignait 161", le dernier 2 2 m m ,  le pygidium avec le telson 
W m m  et les cercol)otles 70mm. 

Famille des Rhinocaridæ : Genus  R l~ inocar i s  (Hall), 
Carapace univalve, comprimée lalciralement; contour rap- 
pelant celui de  Ceratiocaris el portanl en avant une proue 
verticale. Elle présente une  crhte médiane longitudinale, 
surface lisse ou carcinée. Segmenls abdominaux a u  nombre 
d e  4 visibles en dehors de la carapace, ils sont lisses et 
cylindriques. Pggidium tricuspide, A telson côniqiie et 
cercopoùes aplatis. 

Ce genre serait intermédiaire entre les Phyllocarides 
univalves (Hyinenocaris, Dictyocaris) e t  les  Decupodes 
macroures.  
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Famille des Discinocarida : Les 2 genres (Spathio- 
caris, Diplerocaris) rapportés A la famille des Discinocarides, 
diffhent  des Discinocaris, parce qu'on n'a point reconnu 
encore de plaque rostrale, dans leur  dchancrure anté- 
r ieure.  Leur  posilion parmi les Phyllocarides n'est donc pas 
établie par  M. Hall, qui  rappelle lour dtroite ressemblance 
avec Ca~diocaris  lata Wood., Spathiocaris Kœneni, Clarke, 
trouvds h la façon d'dplychus, A l'intdrieur des coquilles de  
Gonialites intumescens, en Westphalie, pa r  M. Kayaer. 

Genus Spalhiocaris (Clarke), Carapace univalve, allongée, 
elliptique, avec u n e  Bchancrure antérieure profonde, large, 
triangulaire; arrondie postérimrement. Surface ornée de  
stries concentriques et  de fines lignes radiaires. 

Genus Dipterocaris (Clarke), Carapace univalve, compo- 
sée de  2 moitiés soudées sur  la ligne addiane ,  striées ct 
rdtrdcies posidrieurcment, présentant anterieuremeni une 
échancrure large, profonde, triangulaire, h laquelle corres- 
pond une Cchancrure semblable et profonde du bord postC- 
r ieur ,  de  sorte que le plan de soudure des deux moitiés se 
trouve etre assez court. 

Ce volume consacré A la description des Cruslaçds du  
lorrain dhvonien d'Amérique, est acconipaçné d'un supplr5- 
ment au Volume V, partie 2,  comprenant 40 p. e t  18 pl . ,  
pour des formes nouvelles, trouvees depuis l'époque de  
cette publication Cet appendice traile des PlBropodes du  
Silurien supérieur et du  Dbvoriien, donnant une rhvision 
des genres Tentacdites, Uyolithes, Styliola, Coleolus, Phor- 
etrella; il contient une élude d'un curieux genre  d'Annélide 
tubicole (Cornuliles), ainsi que la description de  divers 
Cdphalopodes, don1 20 esphces nouvelles sont figurdes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nous insisterons seulement sur le genre Cornuliles 
(Schlotheim), qui est i'objet d'intéressantes observations. 
A l'dtat jeune, les Cornuli tes dbbutent par un simple point, 
adhérant sur quelque coquille, ils se développent ensuite, 
sous forme d'un tube enroul6, rappelant les caractbres des 
Spirorbis. Les progrés du développement déterminent 
ensuite la formation d'une crosse, droite ou sinueuse. 
adhérente ou libre; cette crosse peut rester attachPe au 
nucléus spiral, ou s'en séparer et vivre librement, sous 
forme d'une coquille tubuleuse, errante, analogue aux 
Tentaculiles. 

Les ornements du test varient autant que sa forme 
générale; il est lisse dans la portion nucldaire, puis couvert 
d'annulalions dans la partiedroite, et strié longitudinalement 
près de la bouche. Dans la portion dbroulée en crosse, le 
test formC de 2 couches, présente entre elles un tissu 
vésiculaire. Lrés développé, disposé en sortes de planchers, 
et qui n'existait pas dans la poriion enroul6e, spirale. 

Les caractéres des diverses portions de la coquille de  
certains Cornuli tes,  sont assez varids, d'aprbs M. Hall, pour 
que des tronçons d'une méme espéce, aieut été rapportés 
simultanément, par les auleurs, aux genres diffdrents : 
Spirorbis, Ortonia, Conchicoliles, et Tentaculifes. 

Les Ckphalopodes décrits,proviennent du terrain dévonien, 
et appartiennent aux genres O T ~ ~ O C E T ~ S ,  Gomphoceras 
nombreux dans le Upper-Herderberg, o~ ils rappellent ceux 
de i'élage G3 de Bohème, Cyrtocerafi, Gyroceras,  Trocho- 
ceras, Nautilus el Goniatites. 
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Seance du BO Février 1889. 

Le Président, annonce la mort de M. von Dechen, 
Membre associé de la Sociéte, un des fondateurs de la 
Géologie. 

M.  Boussemaer fait la communication suivante : 

Sur 

le I'ariisélien dzc Mont-des-Chats 

par A. ISoussemaer. 

Lors de I'excursion du Mont-des-Chats, le 11 juin 1882, 
les membres de la Société Géologique du Nord sous la 
direction de M. Orllieb, se sont trouvés en présence de 
sables glauconifères, d'argile cl de tuffeau, visibles dans 
des excavations et sur les talus de la route de Gadewacrs- 
veldc au Couvent. 

Ces dépûts avaient été décrits i la Société GBologique, le 
21 juillet 1875, par M. Ortlieb qui les rapportait presque en 
totalité A l'assise punisdienne. 

Ces couches ayant étB entamées l'année dernibre pour 
l'exploitation du sable grisaire panisélien, précisément A 
l'endroit ou la SociBtB, dans son excursion de 1882, n'a pu 
les examiner que d'une manibre ineompléte, j'ai cru l'inié- 
resser en donnant la coupe de la carrikre, coupe qui ne 
diffère d'ailleurs que peu sensiblement de la suite des 
couches du panisélien du Mont-des-Chals, donnée par 
M ,  Ortlieb. 
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Elle aura cependant pour avanlage de fournir des rela- 
tions stratigraphiqueç exactes et un  repaire pour l'étude dela 
géologie du mont. 

La carrier0 en question est sitiide sur Io cblé gauchedela 
grande route de Godewaersvelde au couvent des Trappistes, 
il l'entrée d'un petit bois, c'est-A-dire A l'ouest du mont. 

I I .  Sahle brun argileux avec petits 
galets à l a  partie inférieure. . . . 4m00 

ü. Sable d o u x  au  toucher, blanc 
brunat re  . . . . . . . . . . . . . 4m00  (visiiile) 

Laeune. 
a .  Terrain formé d'ebonlis 
b. Sable fin, blanc micacé 
F. Sable argi leux micacé, jaune bru- 

nktrc,  dont  l a  partie inférieure 
renferme desmorceaux de grès 
argileux fossilifères e. c .  e .  

E. Argile plastique g r i s e .  . . . . . . . lmOO 
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D. Tuffeau fossiliîére 
C. Sable glauçonicux gros- . . . . lm20 

sier.  1 
B. Argile plastique grise . . . . . . . . Om50 
A .  Sable  gr is  veiné, niicacés avec 

strafications entrecroisées e t  
p r é s e n t a n t  par  place des  
veinules d 'argile . . . . . . . . . 2m50 (visible) 

Les observatiens faites lors de  l'exciirsion d e  1882 ont 
permis de constater q u e l e  sable gris A repose sur  u n  sable 
argileux glauconifére, ce dernior recouvrant l'argile de 
Roncq, que  l'on trouve la cbte 118 mktres. 

L'argile B qui surmonte imm6dia tement le sable gris veine 
A ,  n'a pas été observé lors de  l'excursion de  la Sociélé, et 
M. Orllieb en revoyant la colline en 1875 ne l'a pas aperçue. 
Cela tient probablement a l a  disposition même de la coupe 
ir cet endroil, le sable imm6diatemenl supérieur à l'argile B 
filant venu recouvrir cette argile e n  r par suite d'ét~oule- 
ments survenus sur  la colline. 

D'ailleurs, celle argile doit correspondre aux 50 centi- 
méires d'argile grise schisteuse tachetée de rouille surmon- 
tant 6 A 7 métres de  sable panisélien, constaté par  M. 
Ortlieb au sud du mont, le long du  petit chemin sous bois 
partant de la route d e  Berten vers le village de  Meteren. 

Le sable glauconieux grossier C passe vers la pariie 
supérieure A un tuffeau D argilo-sableux contenant de gros 
grains de glauconie et  trEs fossi l i f th .  II renferme surtout 
une grande quantite de turitelles. Ces deux couches corres- 
pondent à la glauconie grossiére fossilifère de la coupe de 
M. Ortlieb. 

L'argile E qui les surmonte est trks plastique et grise, 
elle est recouverte par  uu  sable argileux micacé jaune 
hruriatre F contenant h la partie infërieure de  petits blocs 
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trhs durs argilo-sableux d'un gris brunatre renfermant des 
fossiles en assez grande quantité et en gknéral les espbces 
contenues dans le tuffeau D. Cette couche de blocs cor- 
respond probablement an tuffeau fossilifkre signal6 par 
M. Ortlieb. 

Quant au sable argileux F, il correspond au sable jau- 
natre de la coupe de l'excursion. 

Ce sable est surmonté vers la pente de la colline par 
20 centimbtres environ d'un sable blanc micach a qui  doit 
étre lc rdsultat d'un Eboulement. 

A une centaine de métres plus pr&s du  couvent, on 
exploite un sable G ,  doux a u  toucher, blanc brunitre, 
surmonld d'un sable brun argileux H ,  avec petits galets 3 
la partie infcrieure, dont il est trbs difficile de d6krrniiler 
l'age, Ce sable G correspond au sable doux au toucher que 
M. Ortlieb a trouvé en plusieurs points vers la partie 
sup6rieure du mont. Il correspond au sable fin de la 26ne 
d5 l'argile glaztconiffire du laekcnien. 

Par conséquent l'ensemble des sables que nous avons 
signalé dans notre coupe (Ire carrière) et qui fail partie de 
1'YprCsien supérieur (36ne des sables glauco1aif2res) est carac- 
tkrisé d'une facon bien riette, mais nous n'avons pas 
trouvé de relations stratigraphiques avec les terrains 
immhdiateruent supérïeurs. 

En effet, d'aprés les études de hl .  Ortlieb sur le Mont- 
des-Chats. 

Sous  le sable fin lackenien / 
(G  dc ~ i o l r e  coupe), on  
trouve l e s  couches suivan- m n e  de l'argile glau- 

t e s  : i conifere. 
Bande argileuse d e  OmSO à 

O m 3 0  

Sable jaunütre demi-fin, avec 
q u e l q u e  r a r e s  Nummulites a Niirnmulites 
oariolaria . O m 7 5  à l m 3 0  . riolaria.  
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Lit d e  Nummulites Hebepti  
e t  zceaigata, dans un sabla ZôneiNumrnyliteslævi- 

graveleux . . . . O m 2 0  , gata. 

Sable quar tzeux & grains  , 
moyens jaunntre envi- \ 
ron . . . . . . 3 m 0 0  1 

Sable quar tzeux jaune, un  
peu glauçonieux veinE de 
zanes  bigarrhes avocOstra  
p l a b e Z l u l a ,  t u r ~ i t e l l e s ,  
etc.  . . . . . . 3 m 0 0  

Veine bigarrée d e  sable 
argileux, formant un banc  
çunt inu  . . . . . O m 4 0  

Sable  quar tzeux jaune, un  
peu glauconieux, veiné d e  
zônes bigarrbes,  avec  Os- 
treaf label lula ,  turritelles. 
etc. 

Zône à Rostollaria 
ampla.  

Par conséquent, une lacune existe entre ces derniers 
sables et la couche F de sable jaune brunâtre de notre 
coupe. 

Cetle couche F est-elle bruxelliene ou panisélienne ? 
Dans le premier cas la zône des Marnes à lurratelles 
n'existerait pas et la lacune serait faible; au contraire, si 
cetle couche est panisklienne, des couches supérieures 
seraient à observer pour déterminer la suite stratigra- 
phique des couches du Mont-des-Chats. 

Une route qui doit etre pe rde  sous peu d u  sud-est du 
mont vers Boeschepe permettra prohablenienl de trancher 
cette question, c'est-2-dire de réunir siraligraphement par- 
lant. les couches du Parisien A celle de lYYprdsien du 
Mont-des-Chals. 

M .  Cayeux fait la communication suivante : 
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La Faune du Tun; 

Extension en dpaisseur de ln zone d 

RIicraster breviporus, 

par M. L. Cayeux. 

Les ddp6ts phosphatfis dc la craie de  Lezennes sont 
connus depuis trés Iongtcmps; les besoins de l'agricullure 
ont nécessité de  nombreux essais dans le but d'établir leur 
teneur en acide phosphorique. Le tun est donc connu d'une 
facon presque satisfaisante quant h sa composition chimique, 
mais sa faune est ignoree mEme dans ses traits g é n k a u x .  

Les travaux de recherche pour l'exploitation des nodules 
phosphatds ont permis A M. Douillet de  rbunir un  certain 
nombre de  fossiles qu'il a offerts généreusement au  Musée 
d e  la Faculté. Ces fossiles (l), quoique peu nombreux, sont 
d'un intéret tout spécial et je' crois que leur connaissance 
mettra mieux en lumiére le groupement stratigraphique des 
couches critacées des environs de Lille. 

Avant d'énumérer les débris organiques qui font l'objet 
de  cette note, iln'est peut-etre pas sansintéret de rappeler la 
successiori des couches que l'on peul relever dans les car- 
r i8 r .e~  de Lezennes. Cette coupa a été reproduite ricern- 
ment d m s  les Annales (z), mais toule la parlit! inférieure 
au  1" Tun,  décrite alors lrés bribvement, mérite de plus 
amples détails. 

(1) J'ai pu examiner bgalcrnent quelques fossiles d u  Tun 
qui ont Cté mis li m a  dispositlon par  M. Bole, pharmacien d e  
I r e  classe, à Lille. 

(2) CAYEUX. Ann. de la S. G. d u  Nord,  T. XIV, page 239. 
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Coupe des carriéres de Lezennes 

A. u Pet i t  b lanc  n avec  cd soies » 5m; c 'est  l a  craie à 
Inocerarrius inaolutus,  disloquée. 

B .  Craie avec u soie n formant un  banc  de im30. 
C. Craie à bhtir, grise, présentant des  rognons  ferrugi-  

neux  qui rendent difficile le travail de l a  roche e t  
q u i  on t  valu B cette craie le qualificatif de u Banc  
d e s  R o u x  u ;  elle constitue un banc  de lm50. 

D. Craie un peu plus grise,  plus sableuse, plus tendre, 
mais  plus estimée comme pierre à bâtir .  Ce banc, 
épais de  l m 5 0 ,  repose  directement su r  le Tun  e t  
por te  pour  cette raison le nom d e  a Banc  d u  
Tun. » 

E. l a r  T u n  ou phosphate de chaux  en  nodules dans 
une craie gr ise  légèrement glauconieuse.  Ces 
nodules son t  jaunittres, g ros  comme le poing, 
roules e t  couverts d'huîtres, d e  spondyles ou  de  
tubes de serpiiles. Exposé  $ l 'air, le tun  se  désa- 
g rège  rapidement e t  les  nodules deviennent 
libres. Quelques-uns de ces nodules se retrouvent 
dans  le « Banc d u  Tun  n. Ce fait, joint 'à  l a  pré- 
sence  de coquilles, faisant maintenant corps  avec 
l e s  nodules, indique une émersion d u  dépôt phos- 
phaté,  suivie du  re tour  de  la mer  crétacée.  Le  
l o r  Tun,  qui n'a gu6r.e que  40 centimètres d'épais- 
s eu r  en  moyenne, e s t  recherché comme source 
d e  phosphate.  

P. Craie grise,  légèrement  sableuse, t rès  glauco- 
nieuse e t  peu cohérente (040) .  

G. Craie sableuse, glauconieuse, colorée en jaune pa r  
des  particules fer rugineuses  réparties uniformé- 
ment  dans  l a  roclie ou condensées en certains 
points,formant ainsi  des  taches plus jaunes(Om80). 

H. Craie jaunatrc,  sableuse, auss i  r iche  en  glauconie 
que  le niveau F; elle e s t  fréquemment parcourue  

par  des bandes plus ferrugineuses.  Elle s e  dis- 
t ingue des  deux  horizons précédents par  une 
cohérence  plus grande (Om80). 
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1. 20 Tun, connu sous  le nom de  (< Tun  blanc a. C'est 
une nouvelle couche phosphatée, en  nodules d'un 
blanc jaunât re  dans  une craie plus pâle (040). 

3. « Craie grise I> (040). 
K .  39 Tun en  nodules tout  à fait  blancs dans  une craie 

de même couleur (Om50). 
L. Craie grise-blanc1:e (Om30). 
M. Craie d cornus ( l m 5 0 ) .  Ces cornus  quelquefois très 

volumineux, sont  des  si lex pyrornaques noirs, 
recouverts d'unc patine blanche qu i  peut attein- 
d re  deux centimètres d'6paisseur. J e  suppose que 
l a  craie à silex présente une épaisseur plus con- 
sidérable, mais  les puits de L e ~ e n n e s  ne  dépas- 
s a n t  jamais ce  niveau, je suis dans  l'impossibilité 
absolue  d'apporter des chiffres à l'appui d e  cette 
idée. 

Telle est la coupe la plus compkte que j'aie pu relever A 
Lezennes. 

La craie blanche avec soies r et la pierrc A batir 
appartiennent manifestement B la zdna h Micraster cor- 
tesludinariuna. 

La craie h cornus prend place dans la zdne A Nicruster 
breviporus. 

Tous les lermes intermédiaires représentant 4 métres de 
dépbls, appartiennent-ils A la zdne inférieure ou supd- 
rieur0 7 

Lcler Tuna ét6consid8r6 par MM. Gosselet (1) et Barrois (2) 

comme Ctant la base de la craie grise ; quant au 2"1in, 
improprement appel6 (( tun blanc B, il a étd rapporl8 A la 
la craie à cornus. 

(1) Goss. Esquisse geol. di1 N.  d e  la F. - Terr .  secondaires, 
page  266. 

(à) BARR. Mbmoire su r  l e  Ter. crétac.  des Ardcn. : Ann. de  
la S. G. du N., tom. V, page  227. 
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Faune du l e r  Tun. - Tous les fossiles du tun soni 
en phosphate de chaux. En voici la liste : 

Olcyd~ ina .  
T e r e b r a t u l a  semiglobosa, Sow., t rès  abondante.  
Te reb ra tu ln  semiglobosa, var. bulla,  Sow. (1 exemplaire). 

Davids., Foss.  Erach. Pl .  YIII. 
Rhynchonella plieati l is ,  Sow. (1 ex.) Davids. Foss.  Brach. 

Pl. X. 
Rhynclionella plicati l is ,  var.  Woodwardi ,  Davids. (4 ex.) 

Davids. Foss.  Brach. Pl. X, fig. 43-46. 
Trochus  B a s t e ~ o t i  Brongn (3 ex.) 
P l e u r o t o m a r i a  4 (4 ex.). 
Venus s u b p a r a a  d'Orb. (5 ex.). 
Inocei9amus undula tus  Marit. (1 ex.) d'Orbig. Terra ins  cré- 

tacés,  Lamellibranches. Pl.-405, page  508. 
Inoceramus inmquioalus.  Sclilut. Goldfuss, Pctrefacta Ger- 

manim. Pl .  112, f i g .  2, pagc 115. 
Spondylus  (1 ex.). 
Ost rea  haliotides d'Orb. (2 ex.) d'Orbig. Terra ins  crétacés, 

Lamellibranches. Pl. 478, pagc  7'24. 
O s t ~ e a  l a t e r a l i s ,  Lam. (1 ex.). 
Serpu la .  
Mic ra s t e r  b r e ~ . i p o r u s ,  Agas.  (16 ex.)  Cotteau Echnïdes de 

l'Yonne. Pl. 76 e t  77, page 332. 
Micras t e r  (1 ex.) ,  dc mauvaise conservation, i l  e s t  assez 

voisin du Mic ra s t e r  cor-tes-tudinarium, mais s'en distingue 
nettement par les ambulacres plus courtes e t  plus db.prlmées 
e t  eriiiri pa r  l a  briéveté du diamétre autbro-postkrieur. 

Ec l~ inocorys  oulgnr is ,  I3i.eyn (2 ex.) Coti. a h n u d e s  de 
l'Yonne. Pl .  81, page  470. 

Ecli.inocorys yrlgas, Cot. (1 ex.) d'Orbig. Palénnt.  franc.  
Ecbinodermes crétacés.  1'1. 995. 

Echinoconus conieue, Breyn. (7 ex.) Cotteau, Ech.  de  
l'Yonne. Pl. 79, fig. 10 e t  11, page  439. 

Ecliinoconus xubçonicus d'Orb. (8 ex.) Cotteaii, Ech. de  
l'Yonne. Pl. 80, page  464. 

Ventriculi tes (1 ex.). 
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Tous ces fossiles ont S t i  roulés comme les concrétions 
phosphatées; ils supportent comme elles des coquilles 
d'huîtres e t  des tubes d'annélides; mais ils accusent bien 
niieux I'aclion des vagues qui les ont entralnés l e  long des 
c6tes. Les Brachiopodes et les Lamellibranclies ont perdu 
leur test; les Oursins sont frdquemment A l'élat de moules 
et quand l 'usure a respecté leur enveloppe calcaire, c'est 
avec peine que l'on met e n  évidence toute trace de leur  
ornementation ordinaire. Bref, tout indique un  remanie- 
ment. 

Mais il est une  conclusion q u e  l'ensemble des fossiles 
impose avec plus d e  clart6 encore. La faune du 1 e r  Tun 
montre d'une part le  Micrasler breuiporus e n  plein épa- 
nouissement; le nombre seize est trop significatif pour 
qu'il soit urgent d'insister davantage. 

D'autre part, une serie de  formes également d u  groupe 
des Echinodermes, indique des affinitks sirieuses avec 
le S6nonien : les Echinocorys e t  Echinoconus qui figurent 
dans notre liste sont considérés comme caractéristiques de 
l'époque sénonienne. Voilà, certes, une opposition au  moins 
int6rcssanlc. 

Il n'est pas moins curieux de relaler l'absence absolue 
du Nicrastw cor-testudinarium dans la faune d u  T u n ;  tout 
au pliis avons-nous pu ranger 2 c6Lé de cet Oursin uue 
forme trop mal  conservée pour aut,oriser uue délermina- 
tion spécifique. 

La faune du Tun est donc turonienne par  ses Micraster 
breviporzu et senonienne p3r ses Echinocorys et  Echinoco- 
nus. Toutefois, la prédominance du Micraster bree'p ' 1  OTZLS 

est le irait le plus caractfristique de cetle faune;  cetle pré- 
dominance, jointe à l'absence du  Jlicrasler cor-testudina- 
rium, plaide en faveur del ' ige [uronien. 
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Je pense donc qu'il faut ranger le Tnn dans la zBne à 
Micrasler breviporus tout e n  admettant que la  faune en 
question est luronienne et senonienne h la fais : c'est eri 
un mot une faune de Iransilion. Lorsque l'exploitation de 
Lezennes aura repris son activité premikre, il sera possible 
de multiplier les obscrvatioris et de faire cesser l'incerti- 
tude qui régne encore sur la limile des deux zbnes. 
Peut-étre sera-t-il possible de déceler I'existence d'un 
niveau intermédiaire entre la craie a cornus et la craie Ii 
Micrasler cor-testudinurium. hhis en l'absence de loutc 
exploitation, il serait téméraire dc tenter ce travail aujour- 
d'hui. 

De l'examen de la faune du tun, il résulte encore que des 
esphces d'oursins q u i  forment le cortége habilucl du 
Micraster cor-tesludinarium et considerdes pour cette raison 
commo exclusivement s6nonicnnes ont vu le jour ct ont 
mdme prospdré B la fin des temps turoniens. 

On ne connail rien sur la faune des tuns infirieurs : 
la raison en est que la grande épaisseur de sddiments 
inutilisables qui les recouvrent enlève beaucoup B leur valeur 
industrielle. 011 n'en est pas moins autorise A ranger 
dans le Turonien le plus supérieur, tout l'ensemble compris 
entre la craie A cornus et la craie grise. C'est prks de 4 
meires de dépbts à restituer Alazbne A Nicruster breuiporus 

Dans l'da1 actuel de nos connaissances on peut grouper 
les divers horizons de Lezennes de la façon suivanle : 

Craie à Inocerarrrus. . W30 
Zbnes  à Micraster cor-teutuclinarium. 

Craie grise . . . . . 3 m  

Zane A 

M içrarter 

breviporus. 

Craie phosphatée. 

Craie à cornus. 

l e r  S u n .  . . . . . . O n 5 0  
Craie grise ou jaune. . l m 7 0  
2 8  Tun . . . . . . . 0"50 
Craie grise . . . . . O m l O  
3e Tun . . . . . . . 0 6 0  

Craie grise blanche . . O m 3 0  
Craie à cornus. . . . l m 5 0  
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Les dép6ts de  craie phosphatée existants en d'autres 
points du département du  Nord, il est tout naturel de se  
demander si les conclusions qui ont trait A la craie de 
Lezennes sont applicables aux d6pdts du CambrCsis, par 
exemple; ou en d'autres termes, si  les phosphates d u  
Cambrésis sont aussi turoniens. La craie de l'arrondisse- 
ment d e  Cambrai repose sur  la craie à silex comme les tuns 
de Lezennes. Les restes organiques qu'elle peut renfermer 
sont trbs imparfaitement connus ; toutefois j'ai constale 
parmi trois ou qualre fossiles originaires des phosphates d e  
Quiévy, la présence de  deux Micraster breviporus e n  phos- 
phate d e  chaux ('j. 

D'ailleurs le  synchronisme de ces dép6ts de phosphates 
supérieurs 2 la craie h silex dans le  département du Nord 
est admis par les géologues qui ont éludi8 la craie de notre 
pays; malgré l'insuflisance de nos données s u r  celte craie 
du CamlirCsis o n  ne  peul donc se refuser h admellre qu'elle 
ne relkve de la craie A silex. 

Les dépdts d c  phosphate du  Crbtacé siipéricur du dépar- 
tement d u  Nord sont donc canlonnés dans la zdne h Micras- 
ter breviporzis ; ils caractdriscnt ceilc zbne au  m h e  titre 
que les cornus e t  l'analogie de  M. Barrois fait ressortir 
entre le  premier tun (tun blanc des ouvriers) e t  l e  Chalk- 
Roch d e  hl. Whilaker ( 2 )  n'en devient que plus saillant. En 
Angleterre, comme dans le  departement d u  Nord, les 
sédimenls phosphnlés out marqué la fin d e  l'époque 
turonienne. 

Considirations chimiques sur les !uns de Lezennes. - Les 
résultats de nombreuses analyses du  premier tun ne  sont 

(1) M. Ladrière a recueilli dernièrement quelques fossiles 
daus les phosphates du  Cambrésis; les oursins son t  tous de s  
Mieraster breoipurus  t rès  mal coriservés. 

(2) Barrois : Op. Cité, p. 434. 

Annales de l a  Soeiéte' Géologique du Nord, T. xvr. 9 
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guhre concordants; routefois une loi semble se dégager à 

lravers toutes ces discordances : Plus le tun esl dpais el plus 
la teneur en acide phosphorique est d!ev&. M .  Bouillez a 
connu le l e r  tun dans les anciennes carriéres de Moulins et 
de Wazemmes avant que ces localités ne fussent englobées 
dans la citE lilloise; le banc du tun avait une épaisseur 
atteignant souvent I m 2 O .  Les analyses de ce banc ont fourni 
l'indication d'une teneur que le tun de Lezennes n'a 
jamais atteinte. 

Le leT tun exploité A Lezennes contient d'aprhs Savoye (J 
de 15 à 16 d'acide phosphorique. 

Le 8 tun blanc a (des auvricrs), d'après lc mbme savant, 
contiendrait seulement 10 'l/, environ d'acide phosphorique ; 
mais des recherches plus rdcent,es monlrent que cette 
teneur n'est qu'un minimum et que lc 2. tun 6quivaut a u  
ler pour sa richesse. 

L'analyse du srne, qui n'est connu que depuis peu de 
temps, m'a fourni une teneur plus faible que les prCcCdents ; 
je ne puis cependant la présenter comme constante : de 
nouvelles analyses sont indispensables pour Btahlir une 
moyenne. 

Les tuns prisentent fréquemment des diffërences trés 
notables dans leur teneur sans que rien ne puisse faire 
prévoir ces Ccarts de richesse. 

Les couches intermédiaires au tun n'ont peut-ktre pas 
suffisamment attire l'attention des invesiiçateurs; le phos- 
phate de chaux est loin d'y faire dbfaut. Des hhanlillons 
que j'ai recueillis il y a quelque temps, m'ont fourni jusqu'a 
5 "1, d'acide phosphorique. C'est l a ,  il est vtai, une quantité 
trop négligeable pour créer une exploitalion de ces dépbls, 
mais il ne faut pas oublier que la craie intermédiaire aux 

(1) Savoye : Analyse cornparütive des calcaires du départe- 
ment du IVord. 
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tuns supérieurs est éminemment friable et que, cons6quem- 
ment, son altération et, partant, son enrichissement ont dû 
être rapides, l A  où elles ont étE accessibles aux influences 
atmosphériques. Le le* tun lui-m6ine n'a pu servir de 
rerbtement protecteur des couclies sableuses, puisqu'il perd 
sa cohérence après une année d'exposition A l'air. I l  parart 
donc probable que des dépdts meubles de phosphate 
existent dans l 'arrondisseme~t  de Lille ('). 

M. G o s s e l e t  dit qu'il a vu en 1856, A Bouvines, sur  
la rive droite de  la  Msrque, uue carriére de  craie à la 
parlie supérieure de  laquelle il y avait une couche de craie 
glauçonif8re avec des nodules libres de  phosphale de 
chaux. 

M. Ch. Bar-rois fait connaître A la Sociélé le résullat 
de ses recherches rnir,roscopiqoes sur les phospliates de 
chaux d u  Cambrésis. 

Le iDr6sident annonce la mort de M. Heuse, 
Mcmhre de la SociCte, Ingénieur 2 Pontoise. 

M. Barrois fail la communication suivante : 

- 
(1) U'aprcs des rcnseignerncnls qui n1'orit 6tk cornrnuniqui:~ 

tout r&t:zrrirrierit~, l c  T u n  es t  atteiiit par  les  soriilages sur le 
territoire dc Saingliin, s u r  la  rive g:ruçlic dc  la Marcq à une 
fa i i~ le  proi'orideur, son kpaisseur est  d e  50 centimètres. Au for t  
de Saingliin il a &ti: rencontré en de  nornhreux points .  Déjh 
près dc l a  Marcq,les couches infbrienres :LU S u n  sont beaucoup 
pIiis meubles, mais l e  ï'uii n 'a  pas encore perdu sa  cohéreuoe. 
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sur l'existence du terrain 

dévonien supérieur à Rostellec 

par Charles Barrois 

Le terrain dévonien de la Rade de Brest, est essentielle- 
ment formé par des roches arénacées-schisteuses, compre- 
nant des lits intercalés de nodules calcareux, variant de 
quelques centimétres A plusieurs métres d'8paisseur. Ces 
calcaires noduleux, forment de véritables couches. A l'est 
de la rade, aux environs de 1'Ile Ronde, ou ils ont été 
exploités; leur faune éludiée par de Verneuil, lui a permis, 
de les rapporler à l'étage coblenzien de N6hou. 

Dufrénoy, de Fourcy, Frapolli, et tous les auteurs qui 
s'occupkrent ensuite des calcaires dela rade de Brest,rappor- 
thent  indislinctement depuis lors, tous ces calcaires, 3 
l'8tage cobleuzieri de Néhou. Actuellement, la faune de cet 
élage est la mieux connua des faunes pal6ozoïques de la 
Bretagne, grâce aux belles études de M. Oehlert, dans la 
Mayenne, (La RaconniEre, St-Germain, St-Jean) ; et il est 
ainsi aisé de rcconnaitre, qu'un certain nombre de bandes 
calcaires de la rade de Brest, contiennent une faune diffé- 
renle de celle de l'He Ronde, ou du Coblenzien de Néhou. 

Tels sont les calcaires de Rosan, qui  nous ont fourni une 
faune ordovicienne, et les calcaires de Porsguen, ou nous 
avons signalé une faune eifélienne. Nous nous proposons 
dans cette note, d'appeler l'attention sur les lits calcareux 
de Rostellec, et de la cbte occidenlale de l'Ile Longue, qui 
nous ont fourni une faune, nouvelle pour la région, et que 
nous rapportons au terrain Dévonien supérieur. 
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La serie dévonienne actuellement reconnue dans la rade 
de Brest, est la suivante : 

Schistes de Rostellec . . . . . . EtageFamennien 
Schistes de Porsguen. . . . . . Etage Eifélien 
Grauwackc du  Faou . . . . . . Etage Coblenzien 
GrEs de Gahard . . . . . . . . Etage Taunusien 
Schistes et quarzites de Plougastel Etage Gédinnien 

Lors de la RQunion de la Société Géologique de France (1) 

dans le Finisthe, nous résumions comme suit, M a t  de nos 
connaissances, relatives II l'étage dee schistes de Porsguen : 
a Étage essentiellement schisleux, supérieur A la Grauwacke, 
et paraissant d'autant plus ddveloppé dans la Rade, qu'il en 
formo les couches les plus élevtes. Ces schistes sont 
argileux, vert-olive ou vert-sombre, gris-brunâtre, et alter- 
nant avec des schistes fissiles, plus foncés; ils contiennent 
des bancs de nodules calcaires, formant parfois des lits 
continus, exploitables, ainsi que des bancs de nodules de 
phtsnite, très pyriteux. La masse de l'étage est dépourvue 
de fossiles; les nodulcs air contraire en contiennent en 
assez grande. quantité. 3 

Je n'ai pu encore fixer, disais-jc (p. 48), les subdivisions 
ou zones paléontologiques, qu'il conviendra de faire dans 
cet btage. Les schistcs h nodulcs calcaires avec CEphalo- 
podcs et polypiers do l'Ouest do Porsguen sont supérieurs 
aux bancs II Pleurodyctium probletnaticuni du Fret, et inf& 
rieurs au schistes noirs A nodules pyriteux de l'est de 
Porsguen. Ces schistes noirs, fins, charbonneux, trks 
pyriteux et si altérQs, avec leurs curieuses petites veines de 
talc blanc, forment la partie supdrieure de Pélage, et on 
arrivera, peut-8tre A les isoler, pour les rattacher au Dévo- 
nien supérieur, Cardiola retroslriala, Posidonomya Pargai, 
étant leurs fossiles principaux. 

(1) Bull. Soc. géol. de France, T. XIV. 1886. p. 47. 
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Cette supposition acquit dans mon esprit, u n  trés grand 
caractére de  vraisemblance, & l a  suite des observations 
présentées par M .  Dupont (1) devant la Sociétd ghologique 
de France. Le savant Directeiir du  Muste de  Bruxelles, 
auquel nous devons'tant d i  beaux travaux sur  l'&poque 
dévonienne, exprima l'avis que la zbne suphrieure à nodules 
siliceux de Porsguen reprhsentait les schistes de  M a t a g e ,  
dans l'Ardenne. D'aprés lui, le développement des faunes 
devoniennes aurait été probablement continu en Bretagne 
comme dans les Ardennes, et il exprimait la p e n d e  que 
des recherches allentives y feraient découvrir la  m&rne 
suite d'horizons fossiliféres que  dans les contreforts sep- 
tentrionaux d c  l'Ardenne. 

I l  me semhla d'autant plus urgent de  lixer ce point, que la 
discordance du  Terrain carbonifére sur  le Terrain dévonien, 
reconniie par nous dans le Finislére ( z ) ,  et par M. Oehlert 
dans la  Mayenne (3), alteslait l'existence d'une lacune en 
Bretagne, au sommet du terrain dtvonien, c t  qu'il importait 
d'en indiquer plus exact~rnent  l'étendue. 

J e  m'efforçai donc, dans le  courant de  l'été dernier,  de 
fixer l'ilge des schistes A nodules silico-pyriteux, qui sur- 
montent les scliistes A nodules calcaires de Porsguen. Je n e  
r&ussis pas h trouver, à Porsguen même, des fossiles suffi- 
samment caracléristiques d u  DEvonien supérieur; mais fus 
plus heureux en u n  autre point d e  la Rade, a la cdle de 
Rostellec, et sur  les gréves voisines, A l'Ouest de  1'Ile 
Longue. Dans cette partie de  la rade d e  Brest, les nodules 
pyriteux ne sont plus siliceux, mais calcareux; ils ren- 

(1) DUPONT, Bull. soc. géoi. de France,  T. XIV. 1886. p. 67. 
( 2 )  CH. BARROIS : Annal.  soc.  géol. d u  Nord,  S. 13, p. 202, 

Mars 1856; et Feuille de Chateaiilin,l836, de  l a  Carte géologiqiie 
d c  France,  au  1/800UO. 

(3) OKHI.ERT : (;C..ologie de  Montsurs,  13~11 soc .  géoi. de 
France,  T. XlV, Juin 1886, p. 527. 
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fermeni des fossiles plus nombreux et plus faciles A dégager, 
et je pus réunir une cinquantaine de coquilles de Goniatites. 
J'eus l'occasion do montrer ces Goniatiles A M. Frech, lors 
d'une visite qu'il voulût bicn me faire A Lille, en Septembre 
dernier, et il fu t  frappé des rapports que prhentaient ces 
échantillons avec la Goniatiles Verneuili  de Westphalie, 
autant qu'il &ait possible d'en juger sans voir les cloisons. 
Depuis lors, j'ai pu dégager mes fossiles et distinguer les 
cloisons de quelques Goniatiles, bien qu'elles aient disparu 
dans le plus grand nombre des cas; je suis ainsi arrive B 
déterminer 3 espéces de Goniatites, ainsi qu'un certain 
nombre d'aulres coquilles de Rostellec, dgalement caractb 
ristiques d u  Dévonien supérieur. 

Lisle des fossiles d u  calcaire d e  Rostellec 

1. Cypridina serratos tr ia ta ,  Sandb.  
Ces petites coquilles t rès  abondantes, diffèrent des types d e  

M. Sandberger  (Vers t .  d. rhein .  Seh.  Nassau,  p. 4, pl. 1, f. 2) 
par l 'absence d'ornementation do la. sculpture du test ,  mais  
sont  identiques a u x  moules figurés pa r  Richter  (p. 35, pl.  2. 

fLg. 27-29). Peutrétre devra-bon les rappor ter  Cgpridina 
nit ida,  F .  A.  Rcemer (Harz ,  Be i t r .  1, p .  28, p l .  4 , f i g .  20). 

2. Orthoceras gregarius ,  Münst .  
Richter,  Be i t r .  a.  Palaeont .  d .  Thür inger  Waldes ,  Denksch. 

K .  A k a d .  W .  W i e n ,  Bd .  X I .  1856. p .  110, p l .  1, fig. 13-14, 

3 .  Goniati tes ( P o ~ a d o c e r a s )  Verneui l i ,  Münst .  
Münster,  Bei tr .  1. p. 17, pl. 3,J.g. 9. 
Sandberger,  1. e., p l .  X b. fig. 16, 1415, 18-19. 21, 23, 25 

(ambly  lobus). 
Kayser ,  Zeits .  d .  deuts .  geol. Ges. 1 3 7 3 , ~ .  623. 

4. Goniati tes (Tornoeeras) undulatus ,  Sandb.  
Sandberger,  Ver s t .  d .  rhein .  Sch.  h'asrau, p. 109, p l .  IO, 

$5 17 (nonf ig .  19J. 
Kayser ,  Zei t s .  d .  deuts .  geol. Ges.  1875, B d .  25. p. 621. 
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5. Goniatites (Tornoceras) simplex, o.Buch. 

Sandherger, V e r s t  rhein. Sch. Naasau, pl. Xa, $y. 1&1l. 
Kayser, Zeits. d .  deuts. geol. Ges, 1873, Bd. 25, p. 620. 

6. Bactrites carinatus ? Münst. 

~~~~~~~~~as carmatus, Münster, Beitr.  I I I ,  p .  100, pl. 19, 

fis- 8- 
Bactrites carinatus, Sandb. Verst.  ?hein. Seh. Nasuau, 

p .  129, pl. 17. f. 3. 

7.  Tentaculitea tenuieinetus, R a m .  

F .  Ramer ,  Hara. Beitr.  I ,  p .  28, p l .  4, j ig .  19. - Mais nos 
6chantillons rappellent autant  l e  Tentaculites typus de 
Ijiehter (1. c., p 1. 3, pg. 12-13). 

8. Camarophoria rhomboidea, Phill. 

Je rappor te  cette espéce de  Rostellcc à une forme d u  Dévo- 
nien supérieur de Magwitz,  figurée par M. Geinitz e t  rapportée 
par  l u i  à Terebratula subdentata (Som.). (H.  B. Geinita, 
Grauwae/îenJormation d .  Sachsen, p .  S, p l .  l 4 , J g .  4-10). Les 
échanti l lons 4-7 figurbs par M. Gcinitz sont  identiques à ceux 
de  Rostellec, mais les autres figures s'en éloignent, notam- 
ment ses  figures 11-14, qui  me paraissent devoir s e  rappor ter  a 
Camarophoria formosa, Schnur. On  trouvera encore une 
figure de  l'espèce de Rostcllec dans  Sandberger (Verst .  rhein 
Seh. Nassau, p l .  33,$g. 11 (11 a. 11 e. excl.), où elle e s t  rap- 
portée ti t o r t  à Camarophoria subreniformis (Scimur). 

9. Posidonomya aenusta, Münst. 

Münster, Beitr.  I I I ,  p .  51, pl. 10,fig. 12. 
Aoicula obrotundata, Sandberger, Verst,  rhein. Sch. 

Nassau, p 285, pl. 30,)g. 10. 
Posidonomya oenusta, Roemer, Lelhaeapaleoa. pl. 35,jig. 17. 

10. Aoieula Eaeois, F .  Ramer .  

F .  A. R œ m e ~ ,  Hara. Beitr.  1, p .  26, pl. 4,j.q. 8. 
cf. Posidonomya Germaniœ, Geinita, Verst.  d .  Grauwac- 

kenform. in  Sachsen, Leipzig 1853, p .  50, pl. 12,fig. 17. 
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11. Cardiola retrostriata, o .  Buch. 
Venericardium retrostriatum, o.  Buch, Ueber Ammoniten. 

p. 50. 
Cardium palmatum, Gold., Pet. Germ., II, p .  217, p l .  143, 

Eg. 7. 

Ces fossiles se trouvent dans des lits noduleux minces, 
d'un calcaire noir charbonneux, mais ils n'y sont pas indis- 
tinctement réunis. Les Posidonomges sont associ6es aux 
Goniatites; tandis que les Cypridines, assocides aux Avicules 
en nombre considérable e t  aux Cardioles, cai'aclérisent des 
bancs calcaires distiucts, plus argilo-pyriteux. 

Cette zdne de Rostellec, n'est point limitde A ce poinl de 
la Rade ; on la reconnaît A l'ouest de  1'Ile Longue, h 
Porsguen, 3 Prioly et ailleurs, mais l'abondance relative d u  
calcairo i Roslellec, rend la recherche des fossilcs plus 
facile e t  plus fructueuse e n  ce point. Les schistes dans 
lesquels sont intercalées ces lentilles calcaires de Roslellec, 
forment la masse de l'étage : ils sont dépourvus de fossiles, 
et présenlent dans toule leur Gpaisseur, des caracléres lilho- 
logiques uniformes. 

Les schistes de Porsguen, s u r  lcsquels ils reposent, ne 
s'en distinguent guére par leurs caracleres lilhologiques; 
mais les fossiles que l'on y trouve, e t  qui sont également 
cantonnés dans des nodules calcaires, offrent les caractéres 
des formes eifëliennes de Wissenbach. 

Les ardoises de Wissenbach (Nassau), ont fourni, il est 
vrai, des espéces hercyniennes, qui ont même semblC assez 
caractéristiques, pour que divers savants aienl c r u  devoir 
ranger ces couches A la base du  Dévonion, sous le Cohlen- 
zien. hIais les &ludes de  MM. Kayser ('), Koch (2), Maurer (3), 

(1) E. Kayser : Die Orthoeerasschiefer zwischen Balduinstein 
und Laurenburg  an d e r  Lahn, Jalirb. d. k. preuss.  geol. Lande. 
sanstalt, 1883, Berlin 1884. 

(2) K. Koch : Jatirb. d. k. preuss. geol. Landesanstalt ,  [für 
1880, p. 223. 
(3) F Maurer : Die Thonschiefer d.  Ruppbachthales bei Diez, 

Neues Jahrb .  f .  Miner, 1876, p. 808. 
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F. Frech (l), ont fixé leur vdritable place, au-dessus du 
Coblenzien, ou elles remplacent l'Eifklien, comme rious 
l'avions p r h  en 1877, en signalant les schistes Bquivalents 
de Porsguen, en Bretagne (2). 

Nous avons reconnu dans les schisfes de Porsgwn, les 
espbces suivantes : 

Phacops latifrons, Bronn, aar Occitanieus, de Trom.  
Dalmanites laciniata, Roem. 

11 stellifer, Burm. 
Orthoceras regulare, Sandb. 
Goniatites (Ag0niatite.y) exezus,  v. Buch. 

II (Anarcestes) suùnautilinus, Schlt .  

n (Anarcestes) circumflexifer, Sandb. 
Bactrites Sehlotheimi, Quenst. 
Tentaeulites sulcatus, A.  Rœrn. 
Pleurotomaria suliearinata, A. Rœm. 
Bellerophon latofase~atus, Sandb. 
Posidonornya Pargai, Vern. 
Nuculu Krotonis, F. A. R e m e r .  
Cypricardinia crenistria, Sandb.  
Cardiola retrostriata, v. Buch. 
Liopteria  p. 
Kraloana sp. 
Sp irzyer c u l t r ~ u g a t u s ,  Sandb. 

1) concentrieus, Schnur .  
1 curvatus, Schlt. 
1) elegans, Stein.  
11 subspeciosus, Vern. 

Cyrtina heteroclyta, Defr. car. multiplicata, Dar .  
Bifida lepida, Gold. 
Pentamerus rhenanus. var. QZhlerti, Nob. 

a globosus, S o w .  
Rlrynchonella Orbignyana. Vern. 

n procuboïdesr, Kays. 

(1) F. Brech : Geol. de r  Umgegend von Hiiiger, Nassau, 
hbliandl.  z u r  geol. Specialkarte von Preussen und d .  Thuring.  
Staaten,  Bd. VIII.Heft 4. Berlin 1887. 

(2) Anrial. soc. geol. d u  Nord, T .  IV, 1877, p. 94, 
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Strophomena rhomboïdalis ,  W a h l .  
n in ters  t r ia l i s ,  P h i l l .  
I> tœniola ta ,  S a n d b  

Orthis Ei fe l iens is ,  Vern. 
A t r y p a  re t icu lar is ,  Linn .  
Merie ta  plebeia,  S o w .  
Dcscina marg ina ta ,  S a n d b .  
Fanosites Goldfusst ,  d'Orb. 
Actinocyàtis  m a x i m a ,  Sctilüt. 
Cyathophyl lum helianthoïdea Gold. 

1) cerat i tes ,  Gold. 
1) marg  inatum,  Gold . 

Cystiphy l l u m  oesiculosum, Gold. 
Chonopkyl lum e longatum,  E.  H .  
Zaphrenl i s  Gui l l ier i ,  riob. 
Microcyelus E f e l i e n s i s ,  Kays. 
Combophyl lum Os i smorum E .  H .  
l ieceptaculi tes N e p t u n b  Defr. 
Pleurodyc t ium  problematicum, Gold. 

Cette liste d e  fossiles comprend encore a u  moins deux 
niveaux confondus, dont nous avons cependant p u  distin- 
guer  l'indépendance, dBç 1877 : la zOne des schistes de 
Porsguen à Cdphnlopodes, que nous rapportons h I'tikge 
Eifdlien; et la zOne des schistes d u  Frrt, à Plez~rodyctium 
problematicum, qui appartient a u  niveau A Spirifer cullriju- 
gatus des Ardennes. La richesse en fossiles de ces niveaux 
nous periiietlra, nous l'espérons, de fixer dans une prochaine 
campagne, ce qui  appartient ii chacune d'elles, et d'indi- 
quer leurs faunes respectivcs. 

II nous paralt actuellement beaucoup plus difficile de  p i& 
voir ce que les futures recherches révkleront dans la masse 
schisteuse comprise entre les zdnes de Porsguen et de  
RoslellecP Toute l'épaisseur des elages ddvoniens moyen 
et supérieur, nous parait essenliellement constilu&e, par  une 
masse uniforme de schistes argileux fins, h minces lentilles 
calcaires intercaldes. Les deux faunes actuellement recon- 
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nues dans ces lenlilles (Porsguen et  Hostellec), loin d'ktre 
des faunes littorales, comme on aurait pu s'y attendre, 
correspondent an contraire (L des facies riputCs profonds, i 
Céphalopodes et h Brachiopodes. Ces dépdts son1 plus 
profonds au moins, que les gres et les grauwackes, riches 
en Lamellibranches, du DCvonien infdrieur de la rCgion. 

Tandis qu'il était unanimement admis jusqu'ici, que les 
Cpoques devoniennes moyenne et supdrieure, coïncidaient 
en Bretagoe, h une periode d'émersion, une lacune im- 
mense, correspondant A la discordance ddvono-carhonifére ; 
le progrhs de nos études vient montrer que c'est A ce mo- 
men1 que la mer ddvonienne acquit sa plus grande pro- 
fondeur dans l'ouest de la Bretagne. On doit aujourd'hui 
reconnaftre, que les formations du Dévonien moyen et 
supérieur sont représentées, dans le Finislére, par des 
dép8ts ptllagiques; pendant ces Bpoques, les conditions 
physiques ont peu changé, comme l'indique la constance 
des caractéres Iithologiques depuis le niveau de Porsguen 
jusqu'h celui de Rostellec. Ces considiralions nous portent 
h croire que de futures recherches reconnaitront dans 
cette masse da schiste, de nouvelles lentilles calcaires, 
contenant les faunes Givetienne el Frasnienne. encore 
inconnues en Basse-Bretagne. 

La prdseuce du Receptaculites Nepluni, signalBe dans ma 
liste, et que je n'ai rencontre qu'en un point, h BrBlffis, est 
déjh un premier indice de l'existence de I'élage frasnien en 
cette localitd. Nous ne connaissons, par contre, encore 
aucun indice de l'étage Givétien; cet étage dont le facies 
corallien ou ardennais, est classique. nous offrira, s'il 
existe en Brelagne, des caracthres distincts, spéciaux, dont 
la connaissance ne saurait manquer d'intéret. 

Nous croyons en lerniinatit, pouvoir prdciser davantage 
des i prdsent, l'Ag0 du calcaire de Roslellec, dans la série 
dévonienne supdrieure. Doit-on le rapporter aux SehPstes d~ 
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blatagne, qui recouvrent dans les Ardennes, le calcaire 
frasnien, et qui contiennent de  meme : Cypridina serralos- 
triata, Goniatites simplex, G. undulatus, Cardiola relr-os- 
triata 7 Cette comparaison avec les Schistes de Mntagne 
(Ardennes), et de Neffiez (Hérault), est celle qui se présente 
naturellement la premihre A l'esprit d u  gGologue francais. 
Si cependanl on se  rappelle les travaux de 11. Kayser (1)  et 
de M. Frech (z), sur  les niveaux dévoniens supérieurs, do 
l'ouest de l'Allemagne, plus riches e n  Gonialites, que ceux 
de l'Ardenne, on doit, croyons-nous, abnndonnar cette 
opinion. 

M. Kayser ( 3 )  et M. Frech on1 distingué, la succession 
suivante. d e  zdnes paléontologiques, dans le  Dévonien supé- 
rieur de l'ouest de  l'Allemagne : 

Zone à Clymciniea (Brilon), 
a a Goniati tes curwispina (Nehden),  
a à Goniati tes in tumescens  (Biidesheim),  
a à G o n i a t i t e a  lunul icos ta  (Oberseheld). 

La comparaison de notre petite liste de  Rostellec, avec les 
belles listes d e  fossiles d e  ces niveaux, données par les 
g6ologues allemands, montre que ce n'est pas avec le  
niveau de Büdesheini, que la faune de Rostellec présente le 
plus d'analogies, mais bien avec celle d e  Nehden, puisque 
toutes les espéces de  Rostellec ont éld citées danslesschistes 
c i  Cypridines de Nehden. 

D'autre part,  M. Kayser ('), assimile lcs couches d e  
Biidesheim aux couches de  hlatagne (P'rasnien), tandis qu'il 

(1) Kayser : Ueber d ie  Fauria der Scliiefer von Kehden, bei 
Brilon, Zeits. d. deuts. geol. Ges., Bd. 25, 1873, p. 602. 

(2) F. Frech : Die palaeoz. Bild. v. Cabrièreu, Zeits. d. deuts. 
geol. Ges., Bd. XXXIX, 1887. p. 442. 

(3) Kayser,  Grundzüge einer Gliederung des Oberdevon, 
Zeits. d. deuts. geol. G e s .  1873, Bd. 25, p. 650. 

(4) Kayser,  Zeits. d. deuts.  geol. Ges., Bd. 25. 1873. p. 655. 
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rapporte les couches de Nehden aux schistes de  Senzeilles 
(Famennien). Nous devons donc dans l'6lat actuel de 
nos connaissances sur  la faune d e  Tlostellec, considérer 
ce niveau, comme appartenant I'dtage Famennien, de 
M. Gosselet. 

M. Cayeux fait la cornmunicalion suivnnle : 

Noles sur  le 

Crétacé de Cher-cq près Towriay 

par M .  L. Cayeux. 

La région de Tournay, A jamais classique par la faune 
de  calcaire carbonifkre, renferme des d & p ~ t s  crktac6s qu i  
n e  sont pas dépourvus d'int6rets. 

L'un d'eux, l e  Tourlia a depuis longtemps attiré l'alten- 
tion des géologues; les autres  ont été jusqu'ici quelque 
peu délaissés. 

Les premiers sédiments que la mer  crétacée a laissés aux 
anvirons d e  Tournay appartiennent au  Tou,rlia; on ne  
trouve les dépbls postérieurs i cet horizon qu'en lambeaux, 
e n  quelque sorle perdus a u  milieu des puissanles assises 
carbonifdres. 

C'est a u  village de  Chercq, e n  amont de Tournay, que les 
affleurements s e  présentent sur  une  Ctendue qui  e n  permet 
l'dtude. 

Dans 1'c:xposé qui va suivre, je ne  considérerai que Ic 
cr i t ac i  supérieur a u  Tourlia et  ce n'est qu'incidemment 
qu'il sera question de celte derniére couche. 

ZGne u Uelemniles plenus : La zOne 2 Uelenzniies plenus 
inaugure 2 Cliercq le  dbpôt crétacé dont l'gge n'est g u h e  
disculable. Elle est form6e de marnes blanches ou grises, 
tri% riches e n  galets de  calcaire o u  d e  phtanites dont la 
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couleur sombre contrasle avec la teinte claire de la marne 
qui les empâte. L'L'paisseur maximum de la zone h Bellem- 
nites plenus est de Om10 Chercq. 

F i g .  I : Coupe géndrale du nord de hr carri&-e du 

Cornet d Chercq 

A .  Calcaire carbonifère altéré avec plitanites. 
B. Tourtia, Om10. 
C. Zàne à Uclernnitcs plenus, Om10.  
0. Marne cailloiitcuse formant un banc  dur, O m E .  
d .  Marne a Terehratulina à gracilis,3m. 
E.  TufTeau gris noirktre à gros  grairis 
E.  Tufîcau formant d e  potits iiaxos d is loquis  1 5'". 
E. Tuffeau jaunBtrc grains plus iiris 1 
P. Limon avec débris de tuffeau à la base, lm.  
G.  Limon remanié,  lm. 
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Bien que  les galets rappellent beaucoup ceux qui cons- 
tituent le  Tourlia, le  contact des deux couches est souvent 
facile à saisir : d'une part les galets du  l'ourtia sont toujours 
volumineux et  constituent même parfois de veritables 
blocs ; d'autre part, leur ciment ferrugineux. parfois 
glauconifére, ne peut étre confondu avec la marne blanche 
qui réunit les galets de  la z6ne supérieure. Mais il arrive 
de temps e n  lemps, que l'on peut observer une  sorte de  
passage insensible entre les deux couches : l'individualité 
d e  chacune d'elles est moilis nette, et l'on peut se deman- 
der  si les caractéres stratigraphiques et paléontologiques 
indiquent des relations d e  parenté intimes entre les deux 
couches. 

J e  vais essayer de montrer que les liaisons de la zbne B 
Belemniles plenus et du Tourlia n e  sont qu'apparentes, et 
que la slratigraphie et la paldontologie s'accordent pour 
distinguer nettement ces deux couches. 

Stratigraphie : La coupe générale d u  nord de la carriére 
(voir ci-dessus) fournit u n  excellent argument à l'appui de 
cette manibre de voir. 

Comme on le  voit, le Tourlia existe seul vers l'ouest, 
puis la marne à Belemniles plenus apparaît en forme de 
lambeaux terminés en pointes, et inddpendant les uns  des 
autres. Lorsque le ï'ourtia fait défaut la zdne A Belemr~ites 
plonus repose directement sur  le calcaire carbonifbre altéré. 
Quand c'est, au contraire, la zûne a Bclemnites plenus qui 
présenle des solutions de continuité, les couches sup6- 
rieures s e  trouvent au contact du  Tourlia, c'est ce  que  
montrent clairemenl les fig. 2 et  3. 
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Fig. 2. : Coupe en a. 6. Fig. 3 : Coupe en c. d.  

A. Calcaira carbonifère altéré. 
B. Tourtia. 
C. Marne B Belennites plenus. 
d. Marne dure 
D. Marne A Terebratulina gracilis. 

Ces coupes montrent donc que l'histoire des daux 
couches est diffërente : les phénoménes qui ont affect6 

Fdg. 4 : Coupe à l'est de la carri8re. 

a. Poche d'aachénien. A.  Calcaire carbonifére. 
C. Marne à Belemnites plenus. d. Marne dure. 

D. Marne à Tspebratulina gracilis. 

Annales de  la Société Géologique d a  Nord, T .  xvr. 10 
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l'une, ont épargné l 'autre; e n  un  mot, ces couches se  
comportent comme deux couches distinctes. Si celte cou- 
cliision avail besoin d'etre forlifiée p a r  de nouveaux faits, 
il me  suffirait de  reproduire les couches suivantes, relevées 
à l'est d e  la carrikre. 

Fig. 5 : Coupe d l'est de la carri81-e. 

a.  
A.  
B. 
C .  
D. 

La figure 4 

Poche ci'aaclib.nien. 
Calcaire carbonifère altéré. 
Tour t ia .  
Marne à Belemni tes  plenus.  
Marne à T e r e b r a t u l i n a  graci l i s .  

montre de  nouveau la zBne A Belemniles 
plenus distincte du Touriia, puisqu'il n'existe aucune trace 
de  ce dernier,  alors que la preniiére présente u n  dbvelop- 
pement normal. 

La figure 5 accuse de meme l'indépendance des deux 
A n e s .  

Dans aucun cas, je n'ai conslaté la disparition des deux 
coucties 3 la fois; l'exislence d e  cette disparition n'infir- 
merait d'ailleurs pas les conclusions tirées plus haut : 3 
savoir que la stratigraphie indique que le  ï'uurtia e l  la zûne 
à Bslemniles ne  sont qu'apparemment e n  liaison intime. 

Les solutions de continuitd assez rare  pour le Tourlia 
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mais frdquente, au contraire, pour les marnes 3 Belemniles 
plmus doivent être attribudes i des ravinements; il est 
invraisemblable qu'il y ait eu discontinuité danslcs dépûts, 
sur un espace aussi reslreint que celui de l'exploitation. Jc 
pense donc que I'6poque de la z6ne à Belernniles plenus a 
début8 par un ravinement qui a détruit le Tourtia partiel- 
lement ou complètement ; que ce ravinement a étendu son 
action sur les roches paléozoïques quand le Tourtia man- 
quait. 

M. Barrois (1) est arrive aux mémes conclusions pour 
la zbne 3 Belernniles plenus, de Bellignies ; des blocs cal- 
carco-siliceux analogurs Q ceux d'Assevent, occupent la 
base de la zdne A Bellignies. 

En présence du caract8re littoral de ces marnes ct de 
leur faible dpaisseur, on peut se demander si la mer a fait 
invasion dans le pays de Tournay au commencement mbme 
de la période caractérisée par la Belenmites plenus. Dans le 
département du Nord el dans le Hainaut la partie supérieure 
de la zdne est blanche et calcaire; elle se charge graduel- 
lement de glauconie en descendant. Sa base méme, tres 
glauconieuse constilue le Tourtia de Mons. A Chercq, on ne  
voit rien de semblable. Au moment O& se déposaient les 
sCdimenis glauconieux dans le Hainaut, la mer crétacée 
n'arrivait pas jusqu'aux environs de Tournag, ou bien elle 
existai1 dans cette région et laissait des sEdiments diffirents. 

Je  me rallie volontiers à la première hypothése, qui a, en 
sa faveur le peu d'épaisseur de la marne et l'absence de 
glauconie. 

Paleontologie : La faune de la zbne h Beremnites 
plenirs est assez riche pour meriter une étude à part. Voici 
les espkces recueillies dans les carrihes : 

- 
(1) Mémoire sur le terrain 'crétacé des  Ardennes e t  dei, 

régions voisines (page 374). 
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1. Otodus appendiculatus, Agas. 

Agassiz : Recherches sur les poissons fossiles. Vol. III. 

2. Otodus obliquus, Agas. 

Agassiz : id. Vol. III, tabl. 31, fig. 7. 

3. Otudus, 3 sp. 

4. Larnna contortidens, Agas. 

Agassiz : id. Vol. III, tabl. 37, à fig. 20. 

5. Oxyrhina Mantelli, Agas. 

Agassiz : id. Vol. III, tab. 33, fig. 4 et 9. 

6. Oxyrhina hasttalis, Agas. 

Agassiz : id. Vol. IIi, tab. 34. 

7. Ptychodus ciecurrens, Agas. 

Agassiz : id. Vol. III, tab. 25, b. fig. 1. 

8. Ptyehodus polygyrus, Agas. 

Agassiz : id. Vol. III, tub. 25, b. fig. 4. L a  racine est complète 

9. Ptyçhodus mamillaria, Agas. 

Agassiz : id. Vol IIJ, tah. 25 h. (19 spkcimens).Les nombreux 
échantillons do Ptycliudus mamil lar is  provenant de Chercq 
se répartissent en deux formes oxtrèrries; l'une très fréquente, 
conique, se  rapportant i l a  partie antérieure de l a  machoire ; 
I'autro aplatie c t  beaucoup plus rare,  appartient 4. l a  région 
postérieure dc la m5çhoire.11 y a tic plus toutes l o s  transitions 
entre ces deux manières d'etre. Cinq de ces dents ont leur 
racine intacte e t  montrent l'échancrure séparant les deux 
bourrelets latéraux. 

IO. Vertébres de Squales. 

Agassiz : id. Vol III, tub. 40 a .  et  40 b. 

I l .  Macroporna Mantelli, Agas. 

Agassiz : id. Vol. II, tab. 65 a. 

12. Coprolithcs. 

en forme de cône très Ovnse et mesurant jusqu'à trois eenti- 
mètres de diamètre. Ils sont  assez rares.  
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13. Coprolitiies. 

plus petits Macropoma MantelLi-et en différant pa r  l a  forme 
cylindrique assez  réguliére, ne montrant  pas  d'enroulement. 

14. Belemnites p lenus, Blainv. 

Sharpe:  Descript. of t he  fossil remains of mollusca found in 
the  Chalk of England. Pl. 1, fig. 13 et 15. Ce fossile caractéris- 
tique de l a  zbne e s t  relativement rare .  L'extrémité rostrale 
e s t  fréquemment émoussde, l'alv8ole e s t  souvent méconnais- 
sable e t  l e  ros t re  entier porte d'ailleurs la traced'une usure 
qui e s t  l e  résul ta t  de  remaniements. 

15. Ammonites, sp.  

t rès  voisine de  l'A. Vectemis  (Stiarpe : Céphalopoda of the 
Chalk. Pl. 20. fig. 4 a 4  bj.  Elle s'en distingue par  ses plis un peu 
pliisnombreux, parla présence de t,uhercules intérieurs au bord 
des g ros  plis, c e s  derniers conservent leur prépondérance sur  
toute la partie venlrale.Ses affinités me paraissent plus nettes 
avec l'A. P r o s p e r i a n u s  d'Orb.-D'Orbigny, Terra ins  crétacés.  
P l .  100, fig. M. -Elle en  différe par ses  cdtes intermédiaires 
qui naissent plus loin de  l'ombilic e t  par s e s  plis qui passent 
su r  le ventre en se  courbant  lkgèrement vers l a  bouche. 

16. Ammonites. sp.  

voisine de  l'A. hippocastanum, Sow. (Sharpc,  cephalopoda of 
the  Chalk. Pl. 27, fig. 2-4), par  sa forme et  la réparti t ion de  ses 
tubercules, mais  s'en dist ingue par ses  cloisons. 

17. Ammonites 

T rop  incomplète pour  permettre une détermination spé- 
ciflque. 

18. Nau t i l u s  lœoigatus,  d'Orb. 

D'Orbigny : te r ra ins  crétacés, céphalopodes. Pl. 17, fig. 23. 

19. T e r e b r a t u l a  semigloboâa 

D'Orbigng : te r ra ins  crétacés, brachiopodes. PI. 514. 

20. T e r e b r a t u l a  neroiensis, d'Areh. 

Variétks A, C, D, E. 
d'Arcliiac : Mémoires d e  la Société gkologique d e  France.  
2 s  série, tome II, pl. 17, fig. 3-5&7 a e t  b. 
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21. Terebratula Capillata, d'Arch. 

D'Archiac : id. Pl. 20, fig. 2. 

21. Terebratula Boubei, d'Arch, 

D'Archiac : id., pl. 19, fig. 11, a-b-c-d. 

23. Terebratula, sp.  

De grande taille, globuleuse, A crochet t rès  recourbé.C'est l e  
fossile le plus abondant  de l a  zbne  A Belemnites plenus de 
Chercq. 

24. Terebratula striata, Wahl.  

Davidson : Fossil Brachiopoda, pl. 2, fig. 18. 

25. Rlrynchonella Cuu ieri, d'Orb. 

Davidson : Pl. 10, fig. 50, 54. Spécimens de tailles diverses e t  
t r è s  nombreux. 

26. Rliynchonella latissima, Sow.  

D'Archiac : id. P l .  21, fig. 7; variété déformée. 

27. Rhynchonella, sp.  

Rappelant  l a  Rh. Scalcltdens is (d 'hrchiac,  id.  pl .  21, fig. 11). 
Elle en différe un peu par  son  foramen ovale, non séparé  d e  
l a  petite valve ; les  str ies fibro-capillaires ou ondoyantes 
manquent. 

28. Auellana, 3 sp. 

29. Natiea 

rappelle par  s a  forme l a  iV. C a ~ s i s i a n a  d'Orb. (d 'orbigny, 
t,errains crétacés,  Gastéropodes. P l .  175); mais ne  possédant 
que  le moule, je n e  puis le rappor ter  à cette espèce sans  
m'exposer à faire une assirnilatiou douteuse. 

30. Turi te l la  Neptuni, d e  Muns. 

Goldfuss : Petrefacta germani*, tab. 196, fig. 1 5  a et b. 

31.  Turitella. 

Moule représentant une dépression longitudinale, occupant 
le milieu d e  chaque tour.  
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32. Trochus Requienianus. d'Orb. 

D'Orbigny, terrains cri:taces, Gast,éropodcs, 1'1. 177, fig. 13 .  

33. Troehus, sp. 

Section plus arrondie que dans  T. Requienianus, moule 
légèrement ondulé près  de l a  bouche. 

34. Pleurotomaria, sp. 

de très grande taille ; quelques-uns ont  conserve des débris d e  
leur test, qui montre d e  nombreux plis longitudinaux, mais 
jalonnés pa r  des points quelquefois allongés. Le  moule p r h  
sente une  dépression longitudinale sur tout  accusée vers l a  
boucha. L'ombilic e s t  t rès  développé. Ce fossile e s t  très ré- 
pandu. 

34. Gastéropodes 

divers, a l'état de  moules cassés,  indéterminables. 

36. Rudiste 

de grande taille, e n  f ragments .  

37. Cyprina quadrata, d'Orb. 

diffSre de  la C. quadrata (d 'orbigny, Pl .  276) par l a  convexité 
des valves, qui para î t  un pcu plus accusée dans  l'individu 
figuré par  d 'orbigny. Keanmoins, je ne crois pas  qu'il y ait 
lieu de l'en séparer.  Un des  écliantillons provenant de Chercq 
a conservé une partie de son tes t  couvert  de  str ies concen- 
tr iques abondantes.  

38. Crassatclla, sp. 

40. Inoceramus labintus, Schloth. 

Goldfuss, Petrefacta Germaniæ. Pl. 113, fig. 4a-4b. 

41. Inocer-amus aff. inmyuioalus, Schl. 

Goldfuss, id. Pl. 112, fig. 2. 

42. Spondylus spinosus, Dcsh. 

D'Orbigny. Terra ins  crétacés, Lamellibranches. Pl. 461, 
fig. 1-4. 
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43. Ostrea  hippopodium, Nils. 

D'Orbigny,!id. Pl. 482, fig. 2. 

44. Os t r ea  l a t e ra l i s ,  Lam. 

45. S e r p u l a  arnphisboena, 

Dixon and Joncs. Geology of Sussex, Tab,  28, Ag. 35. 

46. Cardias ter ,  2 sp. 

47. Hulauter. sp .  

48. Echinoconus subrotondus,  d'Orb. 

Cotteau, Echinides de l'Yonne, Pl. 22, fig, 1-5. 

49. Cidaris  hirudo. Sorig. 

Wr igh t .  Cretacous Echinodermata. Pl. 10. 

50. Cidar i s  Sorigneti ,  Desor. 

Cotteau, Paléontologie française. Terra ins  crétacés, Echi- 
nides.  Pl. 1,051. 

51. Osselets d'Astéries. 

52. Polypiers. 

La conservation de tous ces fossiles laisse beaucoup fi 
d6sirer : les Brachiopodes, Gastdropodes et Lamellibranches 
sont presque toujours dBpourvus de test; le rostre de 
Belemriites est frequemrnent émoussé e t  nombre de spéci- 
mens de ce dernier fossile portent des traces incontestables 
d'une usure quelquefois trks prononcée. 

Tous ces débris organiques sont de couleur foncée et 
rappellent ainsi, par Ieur aspect, les galets dont il a Bté 
question plus haut. 

Discussion de la faune. - De l'examen de la liste préc6- 
dente, il ressort, meme pour le paléontologiste le moins 
exercé, qu'un certain nombre de fossiles recueillis dans la 
z6ne A Bekmnites planus, Chercq, se trouvent d6jb dans 
le Tourlia. Ces fossiles sont : 
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Terebratula neroiensis (les quatre variétés). 
n capillata. 
n Boubei. 

Rhynchonella sealdidensis. 
n latissima. 

Turitel la Neptuni. 
P leu~otomar ia ,  sp. 
Echinoconus sutrotondus. 
Cidario Sorigneti. 

L'Echinoconu~j subrotondus et le Cidaris Sorigneli 
exitant dans des couches plus récentes que la z6ne à 
Belemnites plenus, ne peuvent attirer l'attenlion davantage. 

Les autres fossiles ont-ils vu le jour en même temps que 
tous ceux que l'on trouve habituellement dans la zone 2 
Belemnites plenus, ou bien la mer les a-t-elle empruntes au  
Toicrtia au moment de son invasion dans le pays de 
Tournai? La première hypothése suppose un certain degré 
de parente entre les deux niveaux; mais le fail que la pré- 
sence de ces quelques fossiles n'a étB signal& que 1h où 
le Tourlia existe, me semble un excellent argument en 
faveur de la seconde. 

IL me paratt donc, hors de conteste, que l'aurore de la 
période caractérisée par la Belemnites plenus a Bté marquée 
par des ravinements et que les fossiles communs aux deux 
couches ne sont pas en place. 

Au reste, les fossiles indiqués plus haut ne sont pas les 
seuls qui paraissent anterieurs h ces marnes. J'ai recueilli 
des fossiles empruntés au calcaire carbonifkre et M. Bar- 
rois m'en a communiqué quelques-uns dont I'age primaire 
est également indubitable. Ce sont : 

Spiri fer  distans ( 1  exemplaire). 
Produetus Fleming~i  (3 ex.) 
Productus semireticulatus (1 ex.) 
Polypier (1 ex.) 
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II me paraît impossible d'expliquer la présence de  ces 
coquilles dans la marne sans invoquer u n  remaniement. 

Ces faits viennent A l'appui de  ccux que la stratigraphie 
avait mis e n  relief A savoir: qu'un laps de temps indbtw- 
min6 s'est écoulé entre le dipbt des deux zones. 

Si donc la stratigraphie et  la paléontologie montrent 
qiielqiic rapport enlro les deux niveaux, il faut chercher 
dans un  remaniement l'explication d u  phénomhne. 

MM.  Cornet e t  Briart (1) ont signalé u n  fait d u  mbme 
genre dans le Hainaut. A la base de la zdne A Uelernnitos 
plenus se  trouvent des fossiles du  Tourtia de Monlignies (2) 

remaniés. 

Marne dure. - Partout où  les  observalions sont pos- 
sibles, on  voit un  banc de marne trks cohérente reposer 
s u r  la zône h Belernnites plenus (voir fig. 1). Celte marne 
contient aussi des galets noirs moins nombreux que dans 
le  niveau inférieur ct rares  3 la partie sup6rieure. 

La marne dure repose directement sur  l e  Totwtia quand 
la couche inlermédiaire manque, ce que l'on peut observer 
e n  de  nombreux points. Cette circonstance, jointe au  mau- 
vais étal de  conservation des fossiles propres & la zdne A 
Belemniles plenus, accuse un  remaniement qui a précédé le  
d6pdt de  la marne dure. C'est la seule manière d'expliquer 
l a  non continuiti de la marne Belemniles plenus. 

Les fossiles de  la marne dure sont loin d'étre abondants. 
Avec les Rhynchonella Cuvieri, on  ne  peut guére recueillir 
que des petites hultres h texture délicate et peu d&ermi- 
nables. Il e n  résulte qu'il est trEs difficile d e  dire si la 

(1) CORNET e t  BRIART : Description du ter ra in  crétacé du 
Hainaut. 1867. page  85. 

(2) A Cliercq, les fossiles primaires rcmaniés sont  en plita- 
nites. 
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marne dure constitue une couche autonome, ou si elle 
reléve des marnes supérieures. Peut-&re représente-t-elle 
la zdne h Inoceramus labiatus. 

Zdne à Tereb rah l ina  gracilis. - Les dépbts crétacés 
prennent fin dans les environs de Tournay, avec les marnes 
A T. Gracilis. Ces marnes, d'une Bpaisseur moyenne de 
trois mètres sont constanles dans toule la carriére. Elles 
sont d'un blanc ldgérement bleutitre, grasses et peu fossi- 
liféres. On y trouve : 

1. Ammonites. 

Voisine de  l'A. P e r a m p l u s  (A. Fritsch,  Cephalopoden de r  
bohmischen Kreideformation, pl. 8,fig. 2). Le spécimen qiie je 
possède e s t  plus déprimé et  présente ses  tubercules sur le 
bord n i h e  de l'orribilic. Elle diffère de l 'espèce figurée par  
Salter (Cephalopoda of the Clialk, pl .  IO), par  s a  forme infini- 
ment  plus déprimée. L'individu représenté par  d 'orbigny 
(terrains crétacés,  céphalopodes, pl. 100, fig. 1-Z), en différe 
davantage encore. L a  coquille paraît  plus adulte,  ses cdtes 
intermédiaires manquent,  les côtes de premier ordre s e  
renflent e n  tubercules, plus loin encore du bord ombilical; 
enfin,laformc trèsrenflée achève dc distinguer l'A. perarnplus 
de d'Orhigny du spécimen de  Chercq. 

2. Te reb ra tu l ina  grae i l i s ,  Schloth.  

Davidson : Fossil Brachiopoda, pl. 11. fig. 13. 

3.  Rliynchonella Cuuieri, d'Orb. 

Davidson : id. pl. 10, fig. 50. 

4.  Inocerarnus Brongniar t i i ,  Sow.  

Schlûter,  Keide Bivalven zur  ga t tung lnoceramus, page 15, 
e t  Goldfuss Pctrefacta Germania, tab.  111, fig. 3.  

5. Os t r ea  la tcra l i s ,  Lam. 

C'est en vain que l'ai cherdi6 L'l~nocsramus labiatus 

signalé récemment par M. Hébert, et je dois ajouter que 
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dans les collections de la Faculte des Sciences, ce fossile 
n'est pas représent6. Il y a donc toutes raisons pour con- 
server l'opinion de M. Gosselet (') qui assimile les marnes 
de Chercq aux marnes A Terebralulina gracilis. 

Conclusions. - De l'examen rapide des assises cr&acées 
des environs do Tournay, il résulte donc : 

Que I'dpoque de la zbne B Belemnites plenus a débuté par 
un ravinement ; 

Que cette zbne est distincte du Tourtia comme dépbt et 
comme faune ; 

Qu'un ravinement a également précedé le dkpôt de la 
marne dure ; 

Qu'enfin les marries supérieures sont caractérisées par la 
Terebraldina gracilis. 

Séance du 21 nms  1889. 

Sur sa demande, la Bibliotheque universitaire de Rennes 
es1 inscrite sur la liste des membres de la Socidté géolo- 
gique. 

M.  Cayeux donne la coupe de quelques sondages 
exécutés 2 Roubaix. 

Le meme membre fait une communication sur une poche 
de limon presentant la stratification entre-croisde. 

La Société ddcide qu'elle fera quatre excursions pour 
étudier les gîtes de phosphate. Ces excursions auront lieu 
A Pernes, Orville, Ciply, Montay. 

(1) Gosselet : Esquisse géologiquc du N. de  la France : 
2e fascicule, page 261, 
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Sdanc~ du 3 Avril 1889. 

M. Barrois, Préside~it, annonce que depuis la derriihre 
réunion M. Gosselet a 6th nommé Chevalier de l'ordre 
de Léopold de Belgiquc pour ses travaux sur la gdologic de  
la Belgique. 11 rappelle que de noahroux Membres de la 
Socikié ont 8th A Bruxelles pour assister A la séance de la 
Société Belge de Géologie et au banquet qui a été offerl 2 
M. Gosselet. 

M. Cayeux fait la lecture suivante : 

Nature e l  origine des phosphates d e  chaux 

par R. A. F. Penrose (l) 

Analyse par L. Cayeux. 

L'acide phosphorique est un des é16rnents les plus im- 
portants de la nourriture des plantes; c'est la une vérilé 
trop ignorée des cultivateurs de notre pays. DdjA les exploi- 
tations de phosphates de la Belgique' ont vu passer leur 
période de prospéritb; les gisements du Nord de la France 
s'épuisent et les phosphates de notre rCgion sont quand 
même expkdiés en grande quantite en Allemagne et en 
Angleterre. Lorsque la lumikre sera faite dans i'esprit du 
cultivateur, peut-ktre nos ressources en phosphates auront- 
elles entieretnent disparu. Où pourra-t-on, alors, se pro- 
curer cet agent fertilisant du sol? Pour rependre A cetle 
question, jetons un coup d'œil, avec AI. Penrose, de l'autre 
cbté de nos frontikres et interrogeons surtout le Nouveau- 
Monde. 

(1) Bulletin of the UnitedStates-Geologiçal Survey,no46,1888. 
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Dans son mémoire sur  la Nalure et l'origine des phosphates 
de chaux, Bi. Perirose étudie le  phosphale sous toutes les 
formes qu'il affecte dans la nature;  il donne une grande 
place aux théories q u i  orit et6 trmises pour expliquer leur 
origine; enfin les résultats d e  nombreuses analyses 
achbvent de donner h son travail un caraclére spéculatif et 
pratiqiie A la fois. Le mémoire de BI. Penrose sera lu avec 
intérêt par le géologue; l e  grand industriel pourra le 
consulter e t  l'on peut dire qu'il comble une  lacune impor- 
tanle dans la littérature de la Géologie technique et  indus- 
trielle. 

R I .  Pewose classe les dép6ts de phosphate de chaux, 
d'aprés leur  composition chimique ('). Un premier  groupe 
(mineral phosphate) comprend les corps doués de propriélés 
inliérentes aux mineraux; u n  second groupe (rock phos- 
phales) renferme toutes les substances phosphatées qu'on 
ne peut englober dans la premiére division. Voici la classi- 
fication de M .  Penrose : 

i Fluor-aputi tes 
Apat i tes .  . . 

M i n ~ ~ a ~ z p l ~ o s p l i a t e ' s .  Clilor-apatites. 
I'ltosphorites. 

Nodulen rle phosphate Nodules  l ibres.  
a m o r p l ~ e .  i Cong loméra t s .  

Calcuire  pl~ospliaté.  

Guanos  so lu l~ l e s .  1 Guanos  l e s s iaéo  O U  i n ~ o l t ~ b l e s .  

Ilonc-Beds. 

(1) M. PENROSE rcconnait q u e  cette classification peut  être 
arbitraire dans  certaiiis cas ,    riais qu'elle a le meritc de  facili 
ter l'exposition d e s  su je t s .  
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Apatites 

L'apatite s e  trouve dans plusieurs roches stratifiées et 
cristallines, mais elle est beaucoup plus abondanie dans 
les derniPres et spécialement dans les calcaires métamor- 
phiqiies, syénite avec grenat, hornblende e t  pyroxéne; 
gneiss, micaschistes, ainsi q u e  dans les roches ignées et 
volcaniques. 

Elle existe principalement dans les roches crislallines 
anciennes et  se trouve aux Etats-Lnis, a u  Canada, e n  
Angleterre, e n  France, en Saxe, dans le Tyrol, enBoMme, 
e n  Espagne, e n  Norwège e t  dans beaucoup d'autres rd- 
gions. 

Les seuls dépôts importants, au point de vue économique, 
sont ceux du Canada, de  la Korwkge et  de l'Espagne. 

Le professeur Dana donne comme formule de l'apatite 
i 

Ca3 O 3 P 2 + T ( C 1 2  F2) dans laquelle le  fluor et le clilore 
peuvent s e  substituer l'un a l'autre en toutes proporlioris : 
d'ou deux variBtEs d'apatites : Flzcur-npatile e t  Cldur- 
apalitc, selon que le  fluor ou  le chlore prédominent. 

Les dépBls d'apalite du  Canada étant les mieux connus 
de M .  Penrose, seront décrits les premiers. 

Canada. - L'apalite se présenle en grandes quanlitks 
surlout dans le  comté d'Ottawa et dans celui d'Ontario. 

On la rencontre dans la partic supérieure di1 Laiirenlien 
infdrieiir, horizon c3ractEris6 par la grande quantité de 
roches 5 pgroxbne. La principale masse contenant le 
phosplialc consiste en quarzitc, gneiss, schistes, feldspath, 
roches pyrox6niqiies et calcaires ayant ensemble une  épais- 
seor d e  900 & 1,200 métres. Toutes ces couches sont plus 
ou  moins métamorphis6es, qiiclqiicfois vaguerncnt strati - 
fiées c t  souvent coutournées. 
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Dans le pays d'Ontario, le pyroxéne est frdquemment 
remplacé par l'amphibole. Des collines entiéres sont for- 
mées de pyroxhe massif ou grenu, de feldspath et de 
quarzites, rdunis en diverses proportions. Dans quelques 
points, le gneiss n'est &par6 du pyroxéne par aucune ligne 
de démarcation nette : il semble avoir dt6 imprégné de ce 
miiidral et l'on voit au contact, sur une épaisseur de quelques 
pieds, un gneiss plus ou moins pyroxénique, facilement 
altérable lorsqu'il est exposé A l'air. 

Des veines de calcite, avec serpentine et chrysolite, sont 
Cgalement associees A l'apatite. 

Ce minera1 se trouve au Canada en gisements de diverses 
natures. M. Sterry Hunl croit il l'existence de lits d'apatite, 
mais il considère les veines comme plus frdquentes. 11 a 
découvert de petites masses de cette substance marquant 
des lignes de stratification dans le pyroxéne. M. Penrose a 
constaté des faits de ce genre à Quibec, dans le comté 
d'Ottawa, etc. Le professeur Sle r ry  Hunt, pense que la 
plupart des ddpdts d'apatite sont des veines de concretions 
résultant d'une dissolulion dans l'eau chaude. Il base cette 
opinion sur plusieurs faits caract6ristiques tels que la 
forme arrondie d'un grand nombre de cristaux d'apatite 
qu'il attribue a l'action d'une dissolutiori partielle aprés le 
rlépbt et non 3 une fusion, ainsi que l'avait suggéré le 
Dr Emrnons. Un autre argument est tiré de ce fait que dans 
les veines u n  minéral renferme souvent les fragments 
d'autres cristaux : ainsi, on trouve commun6mt:nt des 
cristaux de calcite arrondis 2 l'intérieur, des cristaux d'apa- 
tite qui sont eux-memes usés, montrant, comme le pense 
le Dr Hunt, que l'action érosive s'est manifestée dans la 
veine A deux époques différentes. L'existence de druses et 
de differenls minéraux en dépbls paralleles, est encore en 
faveur de la manière de voir de M. Hunt. 
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Le prof. Dawson pense que  beaucoup de  ddpûts de  la 
rbgion d'Ontario sont de  véritables couches. 

Le prof. B. 3. Harrington, d e  son cbté, croit que la plu- 
part des dhpûts viennent par le fond des fissures et des 
poches et qu'ils ne  peuvent être  consid6rés comme des 
couches, puisqu'ils coupent les strates des roches de la 
contrde. 

Beaucoup de veines sont de dimensions considérables : 
l'une d'elles a dté suivie d'une façon continue sur  une  dis- 
tance de 27 milles (comté de Renfrem. Ontario). Les cris- 
taux qu'elle renferme sont parfois d e  taille prodigieuse : 
c'est ainsi qu'on y aurait  recueilli un prisme d'apatite 
pesant 700 livres (') et u n  cristal de zircon mesurant  
presque un  pied de diamètre. 

La composition d'une même veine varie en différents 
points : ici,elle consiste surtout e n  apatite, scapolile, felds- 
path, pyroxhne, là, elle est formée de  carbonate de chaux 
cristallisé renfermant les min6raux menlionnés plus haut.  

Quoique l'apntite d u  Canada se présente souvent e n  
veines bien définies, les dép0ts les plus étendus aujourd'hui, 
mis Li jour, sont disposés en masses irréçuliéres dans les 
roches feldspathiques et pyroxéniques. En quelques points 
l'apatite semble occuper des fissures, dans d'autres, elle 
est A l'état de ségrégations. D'une maniére générale, on  
peul dire que les veines sont mieux développées dans la 
région d'Ontario, tandis que les ségrégations et les poches 
sont plus communes dans le pays de Québec. 

Dans le cas de  sbgrégation, le minéral ne se  prhsente en 
aucune veine définie, mais il parait devoir son origine A la 
ségrégation d e  l'apatite des roches voisines. Le pgroxbne 
avoisinant l'apatite, dans ce cas contient souvent 10 a 

(1) Ce qui fait plus de 300 kgr .  

Annales d e  la Soeiété Géologique d u  Nord, T .  XVI.  11 
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15 $ de ce minéral et sa richesse e n  phosphate semble 
croître a mesure que la poche est plus rapprochee. 
Il est d'ailleurs bien conuu que le phosphate de  chaux 
posséde la propriété plus que tout autre minéral de former 
des masses segr6gCes et  concririionnées : c'est ainsi que le  
professeur Rogers a trouve dans les matières draguées dans 
l'expédition du  Challenger de nombreuses concr6tions de 
phosphate répandues sur de  nombreux points du fond de 
la mer. 

Les poches et fissures d'apalite son1 de  dimensions 
variables : tantût d'une fraction de pouce de  diamétre, 
tanldt consistant en immenses massifs d'apatile cristalline 
ou massive. Presque toutes les poches et fissures semblent 
tirer leurs caracleres dislinctifs des roches avoisiriantes ; 
ainsi. lorsque les roches voisi~ies son1 pyroxéniques, felds- 
patliiques et calcaires, les cristaux associés & l'apatile sont 
çirriéralexuent du pyroxéne, du  feldspath et de la çalcile, 
au contraire, lorsque l'a~ripliibole abonde autour des pocties, 
de  grandes quantités de  ce miuéral se  trouvent dans 
I'iniérieur de  la poche o u  de  la veine. 

L'extension de  I'apatite, en épaisseur, n'est pas connue ; 
la plus grande profondeur alteinte au  Canada en i586 a éIé 
350 pieds. 

L'apalite du  Canada varie considérdblemen1 dans ses 
caractères physiques. Sa couleur est verte, rouge, brune, 
blanclie, bleue, pourpre ou noire. Elle existe sous forme 
cribtalline subcristalline, massive ou granulaire. 

Les minéraux associés q u i  accompagnent I'apatile sont 
souvent trhs abondants et de  conservation parfaite. Voici 
la liste qu'en donne JI. Penrose : 

Apatite Opale 
Calcite Calc6doiue 
Spath fluor Albile 
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Pyroxéne 
IIornblende 
Phlogopile 
Grenat 
Epidote 
Idocrase 
Tourmaline 
Titanite 
Zircon 
Ortti oclase 
(luarz. 

Scapoli te 
Wilsonite 
Talc 
Chlorite 
Prehnile 
Cha basite 
GalEne 
Sphalerite 
Nolybdenite 
Graphite 

Le phorphale du Canada dépasse rarement la moyenne 
de 65 de phosphate tribasique, 80 % &nt consid6rb 
comme la premikre qualit&. 

Oriqine de l'apalite : Les savants américains sont loin 
d'Lilre d'accord sur  l'origine des phospates du  Laurentien. 

Le D-Ilunt  dit que le phosphate, comme la silice et 
l'oxyde de Fer, entrait indubilablenieut dans la constitution 
de la croûte terreslre primitive et que  la production de  
cristaux d'apatite e n  veines dans le granit, ou, dans les 
schistes cristallins est iin processus aussi indépendant 
des p l ihoménes  vilaux que la formation des cristaux de  
quiirz ou d'liérnalite. Le pr.of. Duwson admet que i'apatile 
du Canada es1 d'origine animale et motive son opiriion s u r  
la prbsence de i'Eozoon ou du çrapliile dans les terrains 
associds et du  spath fluor dans l'apalile. Les animaux des 
preniiers iges  auraient e u  une prédileciion marquée pour 
la rriali6rc phosphalée et en auraient constilué leur carapace 
et leur squelette. 

A p d t e  de A'arwége. - L'apalile existe en Norwégu, 1s 
long de la côle méridionale, et s'&end de Langesund Fjord 
ri hrendal .  Le phosphate y est surlout A l'état de fluor- 
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apat,ite e t  contient un  peu de  chlore. Elle se prCsente en 
masses ou e n  cristaux et forme des veines dans les gneiss, 
granit, quarziies, schistes et gabbros tachetés. Elle semble 
exister indifféremment dans la roche h hornblende et dans 
les autres roches du  pays; cependant le gabbro s e  trouve 
souvent dans son voisinage. 

L'apatite est associée le plus souvent avec l e  mica, l'ens- 
tatite, l'amphibole, le pyroxéne, l'albite, la tourmaline, la 
pyrite de cuivre et  de fer et d'autre minéraux rares .  

Les veines de Norwkge sont pauvres e n  carbonate de 
chaux;  elles montrent souvent les 6lérnenls groupés, 
l'apatite au centre, le mica etl'amphibole a I'extt!rieur. 

L'apatite contient jusqu'a 90 % de  phosphate. Les diffi- 
cultés d'exploitation ont singiiliérernens dimiiiué la produc- 
tion annuelle du phosphate d e  chaux de ru'orwhge ; de  nos 
jours l'apatite du  Canada a remplacb celle de Norwkge 
sur  tous les grands marches. 

En ce qui concerne son oriçine, BrGggers e t  Reusch la 
considkrent comme éruptive : pour ces savantsle groupement 
des é l h e n t s  est dû  la maniére dont les mineraux s e  
sont solidifiés. Les roches du pays sont presque absolument 
dépourvues d'acide phosphorique et par conséquent 
Broggers et  Rsusch concluent que les Bléments de  la veine 
ne proviennent e n  aucune maniére des roches avoisinantes. 
Un autre  argument en faveur de l'origine ériiptive est tir6 
de  ce fait que la veine est souvent grenue sur  ses bords et  
cristalline eii son centre. 

Apaiite d'Espagne. - L'apntite exislc en Ihpagnc i Mal- 
pariida dc Cacercs, dans le  grani t ;  des giçcments consi- 
dérables se trouvent dans la région d'8lcantara sur  la fron- 
t i h e  portugaise. On signale l'apatite crist;illine dans les 
roches volcaniques de la province de Murcie, on la trouve 
également dans los provinces d'hlemtejo et de  Zamora. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les dépbts d'apatitc son beaucoup plus limités que  ceux 
de phosphate dont il sera question plus loin. La production 
ne dépasse jamais quelques centaines de tonnes. 

Phosphorites 

On dtsignr! sous le  nom dc phosphorites un minéral 
fibreux, concrétionné. ou  sta actiforme. 

M. Penrose examine successivement les phosphorites d e  
Nassau, de France et d'Espagne; c'est l'ordre q u e  nous 
conserverons dans l'analyse suivante : 

Nassau.- On rencontre les phosphorites du Nassau dans 
les cavités d'un calcaire dolomitique dur ,  massif, d'fige dévo- 
nien. On les trouve i la surface du sol ou au-dessous d'une 
argile qui peut atteindre deux cents pieds d'épaisseur. 

Les cavitds contenant la phosphorite ont été creusées par 
l'action d e  l'eau avant le  d6pbt de ce minéral. L'Cpaisseur 
varie de six pouces h six pieds. La présence des phosphorites 
est liée h celle du  calcaire, ce qui semble indiquer une 
relation de cause ti effet entre le  calcaire et la phosphorile. 
On rencontre quelquefois dans la phosphorite de  petils 
cristaux d'apatite accompagnés d'hématite cristalline et de  
minerai de  manganése. On y trouve encore : 

Wavellite Wollastonite 
Calcite Jaspe 
Quaicz Calcédoine 

La teneur  en phosphate d e  chaux varie de 60 A 92 010. 
On n e  connalit aucun indice de restes organiques dans les 

phosphorites du Nassau, mais on les considére générale- 
comme d'origine organique. Le Dr Mohr pense qu'elles son1 
formées par la concentration du  phosphale de  chaux d u  
calcaire dolomitique. 

Le Nassau exploite aujourd'hui fort peu de phosphorites. 
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Sud-Ouest de la France. - On connaît les phosphorites 
dans les départemenls du Lot, du  Tarn-et-Garonne e t  de  
l'Aveyron. On les trouve dans des fissures ou clans des 
cavités h la surface d'un plateau dc calcaire gris, compacte 
et dur  qui appartient au Jurassique supérieur. 

LPS dépbis se  trouvenl tantdt dansdes cavitks irrégulières 
ne dtpasssnt jamais unn longueur de quelques rnktres; 
tanlot dans des fissures allongées, généralement parallkles, 
s'élargissant ou  s e  rélrécissant par intervalles; les plus 
riches sont celles qui s'étendent en ligne droite et  qui ont 
leurs parois lisses et verticales. D'sprbs M. Daubrée, ces 
fissures suivent une  direction définie. Les caractéres de  la 
substance phcisphatée sont très diffkrents suivant la direc- 
tion des fissures. 

La phosphorite a u n e  structure tantôt concentrique ou  
radiée, iant6t fibreuse ou géodique, sa dureté et  sa compa- 
cilé sont variables ; quand a sa couleur, elle est Iégkrernent 
bleue, mais les variétds impures sont blanches, jaunes ou 
rouges. 

M .  ï'rutat a constaté que dans les fissures qui  courent d e  
I'E. iï.-E. a l'O.S.-O. la phosphorite est compacte, vitreuse, 
semblable A l'agate el rarement  géodique ; a u  contraire 
dans lcs fissures dispostes e n  angle droit, elle consiste en 
géodes remplies dc carbonate d e  chaux ou d'argile ferru- 
gineuse. M. Trutat pense que les premiéres fissures sont 
anldrieures à celles qui  leur  sont perpendiculaires et  que 
la substance phosphatée a é t i  dissoute dans les anciennes 
crevasses sous l'influence de l'acide carbonique, puisddposée 
A nouveau sous forme géodique. 

La phosphorite est ordinairement cimentée par  de  
l'argile ferrugineuse contenant des pisolithes de fer e t  par  
des parlicules siliceuses. 

Ce sont surtout les squelettes d'animaux terrestres et les 
coquilles d'eau douce qui donnent aux dipbts  de phosphate 
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une importance capitale pour le g601ogiie. Quoique le  
phosphate soit considérd comme jurassiqiie les déhris 
d'&es organises sont rapportés h I'Éocéne. Quant au mode 
de formation des phosphates, il a 6td l'objet de nombreuses 
discussions. 

MM. Daubrte, Re$-Lescure e t  Lcynerie attribuent le  
phosphale 1 des sources jaillissant par l e  fond des fissures. 
Ces savants pensent que les os sont trop peunombreux pour 
&Ire considérés comme source premiére de phosphate. 

Pour  F i l h l  les fissures sont indépendanles les unes des 
antres, el le calcaire ne présente aucune ouverture qui ait 
pu servir de passage d la solution phosphatée. Il cn conclut 
que les d15pOLs sont dus 5. du phosphate de chaux en disso- 
lution dans l 'cau charçt':e d'acide carhonique, coulant h la 
sui face du  sol el déposant le phosphate dans les fissures. 

RI. Combes atlribue les phosphates 5. des vapeurs s'élevant 
1 Lravers des drSpOls jurassiques et  les miuéralisarit. 

M. Halinowslci croit que les dmanations volcaniques de 
l'Auvergne luaienl tous les animaux de la region et four-  
nissaient ainsi la source du phosphale. 

M .  Delforlrie regarde la phosphorite comme quaiexmaire 
et en fait un  produil de  guano alth-8. 

M. Ptro?z a mont r i  que les phosphorites ne  se trouvent 
que dans les points où le  Tertiaire existe ou a existé. Il 
suppose que des eaux 6ocènes descendaient subitement du  
plal,eau jurassique, anéantissant les animaux et entraînant 
leurs restes avec des masses de guano. 

L'action du  temps et des eaux chargées d'acide carbonique 
aurait  transformé le  phosphate et l'aurait converti en con- 
crélions et  phosphorites de diverses natures. M. Peron a 
montré que les gisemenls phoplialés ne dépassent pas une  
allitude d e  320m et  e n  conclut que la mer  éocéne n e  
dépassait pas ce niveau. 
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La thPorie hydrothermique 6noiicie plus haut  tire son 
principal argument de  la présence d'iode, de  manganésev 
de pisolithes de  fer qui sont gdnhalement  diis 3 des sources 
chaudes. 

La production a atteint 20,000 tonnes chaque année de  
1870 A 1875 ; aujourd'hui l'exportation est nulle e t  le  phos- 
phate est employh dans le  pays 3 l'état brut. 

Espagne. - On connaPt les phosphorites e n  Estramadure 
près de Logrosan et près de Caceres. Le pays est formé de 
schistes argileux, de quarzites interstratifiis rapportés au 
Silurien, l e  tout traversé de pointes granitiques. 

Dans le pays de  Logrosan, la phosphorite est a l'état de 
veines et  de  poches; quelquefois les veines sont a n  contact 
du granit et des schistes. 

A Càxeres, la phosphorite se trouve e n  poches dans de 
grandes veines de  quarz et de calcaire noir qui coupenlles 
schistes de  la contrée. 

Les dBp6ts de  Chceres fournissent surtout les phosphates 
d'exploitation. Les phosphoriles d'Espagne sont d'excel- 
lente qualit6 et donnent d e  bons superphosphates; seule- 
ment les frais d e  transport e t  les troubles politiques de la 
contrée sont un grand obstacle a u  développement des 
mines. 

Nodules de phosphate amorphe. 

Cette subdivision comprend, d'sprks M. Penrose, les 
dépôts de  phosphates des Carolines, de  l'Alabama, de 
Martha's Vineyard, de  la Floride, de la Galles d u  Kord, de 
l'Angleterre, de  la Belgique, de la France septentrionale et 
de la Russie. 

Ils consistent e n  calcaire plus o u  moins phosphat6 et se 
présentent sous la forme de nodules libres dans un  ciment de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



composition variable. Ce sont les dBp6ls les plus impor- 
tanis au point de vue commercial. Leur production annuelle 
peut atteindre 700.000 tonnes, el, en 1884, la Caroline du 
Sud e n  a fourni 437.000 pour sa part. L'Angleterre, la 
France el la Belgique prennent rang aprés la Caroline pour 
la production des phosphates. - 

Caroline du Sud. - On rencontre dans la Caroline du  
Siid des sables et des argiles fossiliféres reposant sur  des 
marnes éocénes et surmonlés par  u n  lil  renfermant un 
grand nombre d e  dents de requins, d'os de cCtacés et  de 
plus des restes do mastodontes, mégath6riums, éléphants, 
daims, chevaux et autres animaux terrestres Cette couche 
contient, en plus, de trés nombreux nodules irrkguliers 
contenant de  25 à 70 % de phosphate d e  chaux. Chaque 
nodule pése parfois plus d'une tonne. Ces nodules ont été 
plus ou moins usés par les eaux et perfores par des ani- 
maux marins. Ils sont dépourvus de  toute structure cristal- 
line, tout au plus montrent-ils parfois une structure con- 
crdlionnée; ils renferment génCralement des fragments de  
coquilles 6ocèiies et  dans quelques cas des dents de requins 
et des os d'animaux marins. On y trouve aussi des os d'ani- 
maux terrestres, mais non empâtes dans le phosphate, ce 
qui indique qu'ils ont ét6 dépos6s aprés la formation des 
nodules. 

Les nodules s e  trouvent Cgalement dans le  fond de beau- 
coup de  riviéres qui coulent dans la region des phosphates ; 
ils sont alors débarrassés du ciment qui les réunissait e t  
sont d'une grande valeur commerciale. 

Parfois on trouve des masses non concrétionnées, riches 
e n  phosphate A la partie sup6rieure et qui vont s'appau- 
vrissant,de telle sorte qu'il y a i tune  sorte de  passage entre 
elles et les couches sous-jacentes. Cette formation montre 
que dans quelques cas au  moins la minéralisation a com- 
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mench par le  haut. D'ailleurs la marne sur  laquelle les 
nodules reposent quelquefois directement, conlient jusqu'h 
30 "Io d e  phosphate d e  chaux, et,  d'aprés le professeur 
Holmes, cetle couche est beaucoup plus phosphatBe quand 
elle est recouverte de  nodules. 

Quelques variétés de nodules ont été trouvées plus 
pauvres h l'intérieur qu'A l'extérieur; c'est lh u n  des meil- 
leurs arguments du  professeur Holnles qui voit dans la mi- 
néralisalion des blocs de marne l'origine di1 phosphale de 
chaux. Comme le fait judicieusement remarquer M .  Penrose, 
un  semblable rdsullat pourrait Etre atteint par l'action 
d'eaux chargées d'acide carbonique qui auraient dissout le  
carbonate et  laissé le phospliate insoluble. L'action de l'eau 
aurait étd plus prononcde a l'extérieur d u  nodule, d'où 
une différence de teneur d'avec l'intérieur. 

Les phosphales de la Caroline du  Sud, quoique moins 
riches que beaucoup d'autres, sont très recherchés. La 
coucbe de nodules qui atteint jusqu'a deux pieds et demi 
se trouve h une faible profondeur, dans le  voisinage de  
cours d'eau et A proximité de la cote : toutes conditions qui 
diminuent le prix de  revient d u  phosphate e t  font de la 
Caroline la source la plus produclive de  cet élément. 

Le modo de formation des nodules a four~ i i  la matière 
de grandes discussions. Le profrsseur Ifolmes croit qiie la 
surface des marnes éocbnes fut découpée e n  nombreux 
blocs par  des animaux perforants et par l'action érosive 
des eaux. Puis ces os ont élt! entrainés sur  le bord de la 
mer avec des ossements d'animaux marins. Ensuite vint 
l'dmersion de la c6te q u i  eut pour corollaire la formation 
de lagunes et de marais. Le prof. Ilolmes a suggéré 
que des quadrupèdes étaient venus lécher le sol des 
terrains émergds, en laissant leurs excrements et  souvent 
leurs cadavres : ce qui explique la presence a la fois 
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d'animaux marins ct lerreslres dans les lits d c  phosphat.cs. 
C'est I'acidc phosphorique des os et des dkjections qui  a 
enrichi les blocs de marnes qui  sont devenus dcs nodulcs 
phosphalks. 

Le prof. N.-S. Shaler attribue les nodules dans quelques 
cas II un crélionnement ou i une séçrdgation dans le fond 
de marais. La présence fréqiienle du phosphate de chaux 
en poche o u  en bassin. son association A de la tourbe 
militent certainement en faveur de cette maniére de voir. 

Caroline du Sud. - Les dép6ts sont d e  deux espéces : 

10 Lits de  nodules rappelanl beaucoup ceux de la Caroline 
du  Sud ; 

29 Conglomérat A nodules cimentés par u n  calcaire 
blanc. 

Les nodules libres recouvrent 1s marne éocénc et sont  
associés avec des dents d~ requins et ossemerifs plorigés 
dans une  matikre salileuse ou dans une marne  coquilliére. 
Des fragments de  lignites n e  sont pas rares parmi les 
nodules. 

Les fossiles tertiaires réunis  aux nodules sont conservés 
dans un grand état de perfection alors que les nodules sont 
trks arrondis. Ces faits semblenl montrer que les coquilles 
furent laiss6es dans leur position actuelle par  les animaux 
qui les habitaient. mais aprks le dépot de la couche nodu- 
leuse. 

1 . a  nodules de la Caroline du Sud renferment 35 0/0 
cnviron de phosphate; vu le peu d'&tendue des gisements, 
ils n'ont actuellement aiicunc importance commerciale. 

Le conglomérat est forme de  dents de requins lertiaires, 
d'ossemenls de  nodules et d e  grains de  quarz cimentés 
par  du calcaire. Le caractére essentiel de  cette formation 
est de varier considérablement dans la profondeur. 
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Alabama. - Les phosphates d e  l'Alabama appartiennent 
a u  Crétac6 correspondaut probablemerit au  Crétacé supé- 
r ieur  do l'Europe. Ils sonl rdpartis c n  deux bandes et 
sonl formés dc nodules, de fossilcs e l  de  coquilles, le  
tout roulé et ciment6 par  d u  calcaire. 

Ils sont plus difficiles 2 exploiter que  ceux d e  la Caro- 
line d u  Sud et n'ont une  importance locale qu'en quel- 
ques points. 

Martha's V i n e y o r d .  - Les nodules d e  Martha's Vineyard 
sont d'âge tertiaire ; ils sont associés A des restes de  
crustacés, de cétaces e t  d'autres fossiles, et aussi des 
argiles et  des lignites. Ils sont dépourvus de  valeur 
commerciale, d u  moins e n  ce moment. M. Penrose croit 
que  Ics lits contenant des nodules se déposèi,ent dans un 
della et que les nodules et  la majeure parlie des fossiles 
dérivent des strates préexistantes. 

Floride. - On connalt e n  Floride des dépots de  plios- 
phate, mais leur extension est lrop faible pour les exploiter. 
Ils sont A l 'but  ds conglomérats phosphates. 

Galles du N o r d . -  Les roches phosphatees des  Galles du  
Nord sont rapportées a u  Caradoc et  a u  Bala. Elles appar- 
tiennent A une classe de roches n'ayant aucune composition 
chimique difinie. 

Les couches qui presentent le phosphate sont relevees et  
contourndes. Les nodules qui contiennent de  46 A 64 oIo de 
phosphate forment un  lit trbs riche en graphite e l  e n  
nombreux débris d'animaux, mais le dépot a 616 tellement 
affeclé par les phériomènes chimiques qu'il est trés difficile 
de reconnaître les fossiles. Beaucoup de nodules contiennent 
une éponge; des îrrigmentsdemollusques e t  de carapace de 
crnslac6s y sont également frPquenls. M. Johnson, l'auleur 
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de ces observations, conclut que les nodules ont une struc- 
ture  organique. M. Pewose est d'avis que les nodules 
résultent de la minéralisation d'un lit calcaire qui pouvait 
contenir les restes organiques dficouverts par Y. Johnson 
dans les nodules. 

Dnvies admet que la couche repr6sente les restes d'une 
z6ne de  Laminaires et que le phosphate provient de  la 
minéralisation de la rnalih-e calcaire par  d u  phosphate 
d'origine animale. 

Les phospliales des sables du  Nord présentent cetle 
particularité d e  contenir peu ou  point d e  carbonate de  
chaux. Davies attribue celte anomalie A l'absorption de tout 
le  carbonate de chaux par  des organismes de la mer. 
M. Z1enrose est disposé A voir dans le métamorphisme u n  
agent d e  scigrégalion qui aurait séparé les Blémenls cons- 
tituants des couches. 

L'éloignement des mines de phosphate des Galles du  
Nord de toutes voies de  transporl,  la nécessilé d'etablir 
des galeries pour  attendre les gisements et aussi la grande 
teneur e n  fer  q u i  donne au phuspliate une  consis- 
tance molle sont autant de raisons qui font déprécier le phos- 
phate de  la Caroline. 

Angleterre. - On connaît des phosphates e n  Angleterre 
dans le  Çrétac6 et dans le Tertiaire. Les phosphates du  
Crélacé sont les plus importants comme quanti16 el comme 
qualit6. Ils existent dans 1'Upper et le Lower Greensand. 

&per Greensand. - On connalt du phosphate dans les 
horizons supérieurs de l Uppcr Greensand mais c'est 
surtout dans ce dernier niveau que les gisements acquiérenl 
de  l'importance. Dans les comtés de Cambridge et de 
Bedford, les nodules sont enfermés dans une  substance 
siliceuse calcaire avecgrains de glauconie e t  de phospliales. 
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Le quarz, l'obsidienne et le gr& constiluent la parlie sili- 
ceuse, la maliére calcaire étant formée de spicules d'époriges, 
de baguettes, d c  plaques d'6chinodermcs, de  coquiilcs 
minuscules, d e  polyzoaires, d'entorriostrai:h, de  coraux 
microscopiqiics, d e  forsniinifhrcs ct dc concrdtionç calcaircs. 
On y trouve aussi des fragments de  marne calcaire moins 
riche e n  grains verts que la roche qui les empâte. 

M .  Fisher en 'conclut que les phosphates ont été enlev6s 
a une marne calcaire semblable h celle qui repose sur  le  
Greensand. 

JI. Sollas y voit plutôt des débris de gault qui coolierit 
des nodules et des fossiles mais en moins grande quanlité 
que 1'Upper Greensand. 

M .  Fisher oppose A ccltc hy1;olhéçc Ic fait que Ics notliiles 
du gault sont plus petits et plus pliles que ceux d e  la zône 
supérieure. 

D'aprés hl. Sollas, l'action de l'acide chlorhydrique sur  
les nodules du  Greensand leur donne une  surface colorée 
de la méme nuance;  il est donc possible que les nodules 
aient subi l'action d'une eau  1iJgérernent acidulée. 

Le lit d e  phosphate comprend des fossilesel des nodules; 
on y trouve e n  parliculier de  riombreuses éponges; beau- 
coup de nodules sont usés, cassés et arrondis, autrement 
dit, ils montrerit la Lraçe d'un remanierneut. 

Les fossiles et  nodules remanies sont coilverts de 
Plicaluks et la surface polie de beaucoup d'entre eux 
monlre, selon M.  Fisher, qu'ils doivent avoir 616 phospha- 
tés avant leur dépôt daus le lit qui les renferme. 

hIM. Fisher et Sollas s'accordent pour ne  pas attribuer 
les nodules h un concrélionnement de coprolithes ; d'aprks 
ces auleiirs, des matières animales auraient fourni la source 
du phospliale. 

II arrive souvent que les nodules étudiés présentent une 
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teneur plus grande a l'extérieur qu'A l'intdrieur, ce qui 
rnonlre bien que la mint!ralisation allait de l'extérieur vers 
l'intérieur. 
M Sollas considére un  grand nombre de  nodules d c  

I'Upper Greensand comme des éponges phosphatées; les 
autres seraient formris dc matikres animales ayant perdu 
toutes traces d'organisation et comme des Bcailles et des 
dents dc poissons existent dans beaucoup dc nodules, il 
conclut que la matiére organique dérive de poissons. Mais 
comme le fait remarquer M .  Penrose, ces debris d e  pois- 
sons peuvent avoir kt6 englobés dans une substance calcaire 
ultérieuremenl phosphatée. 

La couche pliuspliat4e de  1'Upper Greeiisand s'observe 
daris le Yorkshire, dans les comtés de  Cambridge, d e  
Bedford, de Bucliirigharii, d'Oxford, etc. 

Lower Greensmd.- II repose souvent sur  l e  lcimmeridge- 
Clay et même sur le Coral-Rag. On trouve dans tout l'en- 
semble plusieurs couches de nodules. En suivant la serie 
ascendante, on voit d'abord le cr Lower phosphate r formé 
de nodules de  phospliale reunis avec des fragments de 
coquilles, des fossiles, des grains de  quarz, etc.; ils sont 
plus ou  moins arrondis et usés, h e i i  que  quelques-uns 
aienl conserve leur forme anguleuse. 

Puis vient u n  lit sableux surmoiil6 de t 1'Upper phoa- 
phale bed D qui rappelle beaucoup la couclic phosphatCc 
rrienliorinée plus haut.  

Un troiriéme lit de nodules est séparé de a I'Upper 
phosphate bed D par des sables el argiles : il appartient a u  
Gault. 

Les trois lits dc nodulespeuvent en cerlains cas se  réunir  
pour  n'en former qu'un seul. Beaucoup de  fossiles des 
phosphates dtSrivent d'anciennes formations; u n  grand 
nombre sont jurassiques, d'autres néocomiens. 
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Walker, Keeping, Teall et  autres supposent que  la subs- 
tance calcaire a emprunté le phosphate de  chaux h des 
maliéres animales et  végétales. On trouve dans le lit de 
nodules des fragments de roches du  Coral-Rag non phos- 
phalCs. C'est la  un  fait analogue A ceux relates par M. Pen- 
rose h propos des Carolines et de l'Alabama. 

Il semble donc que les parties non phosphatées aient été 
dCpoçées aprhs la min6ralisation; mais le D r  Shepard et 
Keeping expliquent le phénoméne e n  disant que les formes 
les plus pures d u  carbonate de  chaux sont moins suscep- 
tibles d'etre phosphatCes que les impures. 

Les nodules sont moins riches que ceux d e  1'Upper 
Greensand, ilsatteignent de 4 0  A 50  0/0, ceux du  Gault 
5 0  a 6 0  010. Le Lower Greensand a de  nombreux affleure- 
ments dans le  Surrey, le Sussex et le  Kent. 

Tertiaire.  - Les dCp8ts de phosphates tertiaires existent 
sous le  Crag ou dans le Crag d u  Norfolk, de Suffolk et 
d'Essex, les plus riches appartiennent a u  comté de  Suffolk. 

D a m  ce dernier le Crag compte deux divisions : le 
a Coralline Crag JJ et le a Ked Crag n ; les lits de phos- 
phales prennent place h la base de chacune de  ces couches 
et immédiatement sur  le London-Clay. 

Le phosphate consiste en une masse de nodules, fragmcnts 
d e  coquilles, grains de  sable, dcnls de  cé tacf ,~  et  de requins, 
os de mammifkres et fragmcnts du 1,ower Greensand avec 
granit, etc. On y trouve dc nombreiix fossiles : Carditun 
edule, Cypr im islandicn, etc. Les norlulcs contiennent 
environ53 de phosphate da chaux cl 13 % dc phosphate 
de  fer. 

L'origine des fossiles et no~lules  du  Crag a suscité des 
discussions considirables. La plupart sont arrondis, usés ; 
ce qui montre bien qu'ils ne sont pas.en place. 
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M .  Jenyns admet  qu'ils viennent du a London-Clay a e t  
11. Presiwich pense que les nodules du a Red-Crag a pro- 
viennent presque tous, sinon tous du ( Coralline Crag B. 

Les phosphales du Norfolk sont peu abondants et plus 
diss6min6s ; des ossements de müstodonles, d'éldphants , 
de rhinocdros forment la substance phosphatée. 

Belgigue et Nord de la France. - M .  Penrose a consacré 
quelques pages aux gisements de phosphate de la Belgique 
et du Nord de la France. Les récents travaux de MM. 
Gosselet (') et Olry (2) nous dispensent de toute analyse. 

Nous nous contenlerons de signaler dans le chapitre 
consaçr.8 h la France une lacune assez grande. M .  Psnrose 
ne signale pas le phosphate de la Somme et du Pas-de-Calais 
dont l'importance était probablerneul inconnue lorsque M. 
Penrose réunissait les 816menls de son memoire. 

Centre de la France. - Les phosphates existent encore 
dans la C6le-d'Or et dans le Sud-Est prés des sources du 
Rhbne, à Seyssel, prés de Grenoble ; on les trouve dans le 
Gaull inférieur et dans le Lower Greensand. Dans 1'Iskre et 
la Drbme on connaPt des phosphates compris en t r e  leValan- 
ginien et les marnes &Hauterive : ils renferment Bslemnites 
dilalatus. 

Tous ces phosphates ont une faible imporlance commer- 
ciale. 

Russie. -Les principaux dépbts de  phosphate de Russie 
sont crf3ac8s ; on en connatt aussi qui appartiennent aux for- 
mations silurieriries, jurassiques et tertiaires. Les gisemeuls 

- - -- -- - 

(1) Gosselet : Leçons sur les gites de phosphate de chaux 
du Nord de la France Annal S.-G. du N. ,  tome XXI, page 26. 

(2) Olry : Le phosphate de chaux e t  les établisseruentu Paul 
Desailly, Par is  1869. 
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crdtacés sont les plus importants en étenduo de tous ceux 
connus en Europe et en Amérique. Ils occupent une surface 
estimée par Yermolaff 2 20,000,000 d'heclares et ce savant 
dit :  

cr Nous ne croyons pas exagérer en affirmant que la 
Russie centrale repose sur du phosphate de chaux, qu'elle 
pourrait en paver la moitié de l'Europe, tant les couches 
qu'elle renferme sont inépuisables de richesses. n 

Les phosphates de Russie sont localisés entre le Dniéper 
et le Volga. 

On les trouve ti la base du Cénomanien et dans la Craie 
blanche, le gisement de la base de la craie blanche étant 
le ~rincipal .  La matibre phosphatPe se présente dans ce 
dernier sous forme de fragments de coquilles, de fossiles, 
de nodiiles réunis par un sable gris ou jaune. Les nodules 
sont souvent cimentés ensemble, formant une masse solide 
recherchée pour la construction et le pavage de routes. 

Malgr6 la grande extension de la couche phosphatée dans 
le pays, les gisements sont souvent A une telle profondeur 
qu'ils en deviennent inaccessibles et les affleiiremcnls 
n'existent guEre que dans les ravins. De plus, les nodules 
sont relativement pauvres en phosphate; ils renferment de 
12  A 35 O/. d'acide phosphorique et une moyenne de 20 O/.. 

D'aprés Yermolof, les couches de Tambor qui sont répu- 
tées les plus riches, renferment de 20.000 A 30.000 tonnes 
par acre (1). 

En ce qui concerne l'origine des phosphates, le comte 
Keyserling pense qu'ils sont formés par l'action d'eaux 
chargees d'acide carbonique sur le phosphate d e  chaux 
des os et autres substances phosphatées provenant de 
dépouilles d'animaux. 

(1) L'acre vaut environ 40 a r e s .  
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On désigne aussi des calcaires s6dimentaircs renfermant 
des quantilEs considérables de phosphate de chaux. De 
parcils dépbts ont dté trouvds dans lc Kentucky et YermololJ 
menlionno un calcaire contenant 1 2  O/, de phosphate de 
chaux dans le gouvernement de  Novgorod. 

Kentucky. - Le phosphate de chaux de Kentucky appar- 
tient aux couches de Cincinnati ; le calcaire renferme jiis- 
qu'A 31.8150/~ d'acide phosphorique. Il est probable que 
le phosphate dhrive de coquilles phosphatees appartenant 
à des animaux de la mer silurienne. 

Guanos 

Le groupe de guanos comprend des dBp6ts eritikrement 
ou presque entiérement formds d'excréments d'oiseaux. On 
les distingue en guanos solubles et guanos lessivds ou inso-  
lubles. Les premiers ont conservd leurs 6léments solubles 
tandis que les seconds en ont 6th dépouillés par l'eau de 
pluie ou par l'eau de mer. 

Guanos solubles. - Les plus grands dép6ts sont édifiës 
sur les fles de la cbte du Pdrou et de la Bolivie; on en 
trouve également sur le conrinent. Les ddpbts consistent 
en excréments de pingouins, de flamants et autres oiseaux 
marins. On y constate de plus leurs squelettes. ainsi que 
ceux de phoques, de lions marins, etc. Le guano est géné- 
ralemont pulverulent ti la surface et devient compact avec 
la profondeur. En quelques points le gisement atteint plus 
de cent pieds d'6paisseur. L'acide phosphorique est h 
I'élat de phosphate tricalcique, dicalcique, ammoniaco- 
magnésien ou d'ammoniaque ; le gypse est .  souvent associe 
A ces divers sels. Les parties solubles ne sont prhservées de 
la destruction. qu'autant que le climat est trks sec ; les c6tes 
du Përou sont, par suite de la rareté des pluies, prédispo- 
sées A la formalion de guanos solubles. 
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On retrouve le guano au Cap de Bonne-Espérance, B la 
baie d'Algoa, A l'île d'lchaboe ; on le connatt aussi sur les 
c61es de l'Arabie ct en Australie. En Amérique il est signalé 
dans i'Indiana, le Kentucky, l'Alabama, etc. LYEuropo en 
présente sur la cdto méditerranéenne et spécialement en 
Italie. 

Guano insoluble. - Ses gisements sont connus sur 
quelques !les de l'Océan Pacifique, aunord-est del'bustralie, 
sur plusieurs lles de l'Inde occidentale e l  sur la cdle du 
Chili. 

Bone beds. 

On rencontre les bone-beds dans les cavernes et dans les 
dépdls lucuslres. 

Les cavernes ont servi de refuge II un grand nombre 
d'animaux; qudyuefois leurs osaem~nts forment des masses 
de plusieurs pieds d'épaisseur. C'est surtout en Europe que 
les cavernes acquiérent de l'importance. En Amdrique, elles 
sont plus rares et moins riches. Dans les Eiats du sud, 
beaucoup de cavernes ont 6th fréquentées par des chauve- 
souris; leurs excrdments réunis A leurs ossements ont 
fourni, dans nombre de cas, des' dépbts de phosphate et 
d'azotate. 

Les cDp6ts lacustres se présentent généralement sur les 
bords mardcageux des sources salees du Kentucky, A 
l'ouest du Missisipi,' et dans les Mauvaises Terres de 
NCbraska ; on en connaît aussi en Europe. 

On considbre ces ossements comme les restes d'animaux 
venus dans les marécages, soit pour lécher le sel, soit pour 
chercher un refuge. Beaucoup d'animaux étaient dans 
I'impossibililé de quilter le marécage et y trouvaient la 
mort. 

Tous ces dépbts n'ont aucune importance commerciale. 
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Comme on l e  voit, les faits accumulCs par M.  Penrose sont 
trbs nombreux et bien précisés, et les discussions sur 
l'origine des phosphates pleines d'attrait. Il ressorl de son 
Ctude que l'origine du phosphate calcique a suscité partout 
de vives discussions, et si dans quelques cas elle est encore 

fixer il semblenéanmoins bien établi que l'origine eruplive 
doive &tre réservée aux phosphates des premiers ages. Le 
phosphate des terrains neltement sbdimentaires rCsul- 
terait de la condensation des parlicules phosphatées 
empruntes aux ossements et aux excréments de divers 
vertébres, ainsi qu'aux d6pouilles d'invertébrds. Tout au 
plus avons-nous eu Q enregistrer une fois I'hypothése 
de sources inlernes considérées comme véhicules de phos- 
phate de chaux. 

Un des principaux faits mis en lumibre par le mémoire 
de M. Penrose est que le phosphate est universellenie~lt 
répandu. Lorsque le Nord de la France aura kpuisé ses 
gisements il pourra, i l'instar de l'Angleterre et de 
l'Allemagne, s'adresser soit a la Russie, soit B l'Amérique, 
et les agriculteurs pourront recourir A l'action stimulanle 
du phosphate de chaux pendant longtemps encore. 

M. G o s s e l e t  fait la communication suivante : 

En feuilletant dans les Bulletins de la Société Philoma- 
tique, j'ai trouvd un arlicle (1) qui m'a paru int6ressant 
pour le pays ; il s'agit de la découverte de silex taillés en 
1822 i Douai. Je ne sais si i Douai on se rappelle du  fait ; 
pour ma part, je n'en avais jamais entendu parler. L'auteur 
de la nole, M. Baillet, était membre de la Socihté Philoma- 
tique, il appartenait a la seclion de Minéralogie et Géologie, 

- 
(1) Bull .  de la Soc. Philomatique, a n n h  1826, p. 9. 
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Xote sur des couteaux ou lames de silex 

trouvés prés dc Douai, Ddparttment du nord .  

M. Baillet a mis sous les yeux dela Société Philomatique, 
deux couteaux ou lames de silex qu'on a trouvés vers 1822 
auprés de Douai, en creusant les fondations d'un mur. 

Lorsque ces couteaux ont été ddcouverts, ils faisaient, 
dit-on, partie d'un amas ou magasin de 600 couteaux sem- 
blables qni ont alors été dispersés et dont la plupart ont été 
employés comme pierres 2 briquet. 

Ces couteaux sont surtout remarquables par leur forme 
arquée, et par leur peu d'épaisseur relativeme~lt à leur 
longueur. 

Le plus grand des deux est tranchant sur ses deux bords, 
el l'un de ces bords offre plusieurs bréches rdcentes qui 
paraissent devoir être attribuées au choc de quelques coups 
de briquet. 

Une de ses extrémités est pointue, et l'autre présente, 
sur la face intérieure, un renflement ou une légére protu- 
bérance qui semble annoncer que la lame a reçu par cette 
extrimité un choc qui l'a séparée d'un bloc dont la surface 
était courbe. 

Sa longueur est de 19 centimPtres ; la fleche de sa cour- 
bure est de 13 millimètres; sa largeur au milieu est de 
20 centimétres, et sa plus grande épaisseur n'est que de 
5 millirnétres; sa face intérieure est un peu convexe; sa 
face exiérieure offre deux aretes longitudinales comme 
celles qu'on remarque sur les ecailles ou les copeaux de 
silex, destinés 2 faire des pierres à fusil, et qui indiquent 
que d'autres lames ont ét6 antérieurement détachées de 
cette surface. 
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L'autre couteau es1 aussi tranchant sur ses deux bords, 
mais sans aucune brkche; il n'a que 105 millimètres de 
longueur; l a  flèche de sa courbure n'est que de 5 milli- 
mètres ; sa largeur est de 10 millim&es ; sa plus grande 
dpaisseur est de 4 millimélres; ses surfaces inttrieure et 
exttrieure sont semblables h celles du couteau précédent. 
Une de ses extrémiiés offre aussi un léger renflement sur 
la face ictérieure, l'autre paraît avoir été rompue. 

On ignore A quelle Bpoque. pour quel usage et de quelle 
maniére ces couteaux ont été fabriqués. 

Quelques personnes pensent qu'ils étaient destinés pour 
le culte des druides ou pour les pratiques de la religion 
juive. D'autres croient reconnaitre une analogie frappante 
entre ces lames et les copeaux de silex que les cailloufeur-s 
séparent par le choc du marteau, et qu'ils emploient ensuite 
pour façonner des pierres A fusil. 

M .  Baillet fait remarquer, sans émettre aucune opinion 2 ce 
sujet, 10 que les couteaux qui étaient enfouis prés de Douai 
parai~sent fort anciens; 20 qu'il n'existe aucune fabrique 
de pierres ?i fusil dans les environs; 3 O  que la fabrication 
de ces sortes de pierres est trEs moderne, et moins ancienne 
que l'invention des armes A feu, pour lesquelles on s'est 
d'abord servi de mèches, qu'on a remplacées ensuite par 
des pyrites ; 40 que les copeaux de silex qui servent 3 faire 
les pierres A fusil n'ont ordinairement que 7 h 8 centi- 
mhtres de longueur ; Eio que, quelle qu'ait 6 th  la destination 
des lames ii silex trouvés en 1822, il y a lieu de présumer 
qu'elles ont Eié façonnées suivant un ~rocédh analogue 2 
celui qu'on suit aujourd'hui dans les fabriques de pierres h 
fusil. 

Il ajoute que, dernikrement, auprbs d'Abbeville (oh l'on 
a rencontré quelquefois, dans les champs, des haches et 
des casse-tetes antiques en silex, et où il n'y a jamais eu 
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d e  fabriques de pierres A fusil), on  a trouvé un  fragment de 
silex dont la configuration a les plus grands rapports avec 
celle des couteaux trouvés prks de  Douai. Ce fragment, que  
M.Baillet a mis aussi sousles yeux dela SociéiC Philomatique, 
a une forme conoïdale; sa longueur est de  1 2  centimétres ; 
sa base a 6 centimEtres d e  diarnktre; sa surface convexe 
est couverte de cannelures creuses, qui  sont  courbées sui- 
vant leur longueur, qui diminuent d e  largeur  depuis la 
base jusqu'au sommet du  conoïde, q u i  toutes présentent 
prks de  cette base une petite cavitk d e  meme forme que le 
renflement dont i l  a 6Lé parlé ci-dessus, e t  d'où enfin il 
parait évidernmerit qu'on a aulrefois dktaché de semblables 
coutaaux. 

M. G o s s e l e t  fail la communication suivante : 

J'ai pu m e  procurer la coupe d'un puits fait au tort de  
Vendeuil, a u  N. de La E'ére; je pense qu'elle présenteassez 
dYinttSr&t pour 6tre conservée. 

Coupe d'un puils au fort de Venderiil, V IL N. de La Fère. 

Piofondeor. 

OmCO Terre  végétale . . .  
. . . . .  O m 3 0  A r g i l e .  

2m30 Sable . . . . . .  
4 m 1 5  Argile . . . . . .  
4 4 0  Cendre noire.  . . .  

. . . . .  6 m 0 0  A r g i l e .  
61150 Sable argileux . . .  
S m 2 0  Argile b leue  rnêlec (le 

l l o 1 5 5  S a b l e . .  . . . . .  
26m30 A r g i l e .  . . . . .  
3 2 m Z O  Craie pure  compacte.  
4 O m O O  Craie eu roche.  . .  

Epaiaaeur. 

. O m 3 0  

. DO0 

. l m 8 5  

- O m 4 5  
. 2m40 
. O m 5 0  
. l m 7 0  
. 311135 
. 1 4 m 7 5  
. 5 m 9 0  
. 7 4 0  
. l O m 8 O  

. 5 0 m 8 0  
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M .  G o s s e l e t  commence la 1eclui.e d'un lravail qu'il 
a enlrepris sur  Constant Prevost. Il lit les pages qui 
concernent les premiers travaux d e  ce géologue dans le  
hassin de  Paris, su r  les fossiles marins du Gypse de 
Montmartre. 

C o m p t e  -rendu de l 'excurs ion  

faite par la Sociétt! Géologique dît Nord 

par MM. Ladrière et Cayeux. 

La Soci6lé Ghlogique du Nord, encouragde par le succés 
des excursions qu'elle a faites l'an dernier,  a choisi, pour 
cette année, un  sujet d't ludes qui est tout d'actualilé : Les 
pritlcipaux gisements de phosphales de chaux. 

Elle a voulu montrer ainsi que les Lhéories scientifiques 
et IJ Géologie pratique lui sont également fdmiliéres, et 
que la qiiesiion des  richesses minérales du  pays la 
prtoccupe constamment. 

P s r m  &tait tout d6signC pour une premibre course : la 
facililé des communications d'une part, l'ancienne16 des 
dépbts et leur âge trop vaguement fixé d'autre parl, tiaienr 
de sérieuses raisons pour  inaiigiirer les excursions par 
ccllc de  Pernes. 

La Socidfi Géologique, selon son hahilude, avait ouvert 
ses rangs A tous les arnaleurs de  gdologie; ello a accueilli 
les étrangers et les siens svec une rnt?me bienveillance et 
donué son enseignement l lous avec une éga!e sollicitudd. 

DBs les premiers jours de la semaine, les adhésions 
arrivaient de tous cûlés et  le  dimanche matin, un  for1 con- 
lingent d'excursionnistes débarquait A Perues. 

Eu voici les noms : 

Annales de la S o c i e t é G ~ o l o g i q u e  d u  Nord ,  T .  XVI. 13 
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Membres de la Societd : 

Barrois, Ch., professeur A la Facullé des Sciences, Lille. 
Béghin, A . :  propriétaire 3. Lille 
Bergaud, E., ingénieur e n  chef des mines de Bruay (P.-de-C .) 
BOle, E.. étudiant A Lille. 
Boussemaer, M., i n g h i e u r  1 Lille. 
Breton, L., ingénieur à Calais. 
Cayeux, 1. , préparaleurde géologie à la Facullé des Sciences. 
Crespel, R . ,  fabricant $ Lille. 
Dewatines, F.,  relieur A Lille. 
Dharvent, géologue 1 St-Pol (Pas-de-Calais). 
Gosselet, professeur A la ~ a c u Ï l é  de  Lille. 
Ladiibrc, Julcs, iiistituteur à Lille. 
Lecoq, G . ,  de Lille. 
Malaquiri, préparatiiiir de zoologic à la  Fac. des Sciences. 
Marcaite, P., négociant à Lille. 
Maurice, Ch , Docteur-ès-sciences a Attiches. 
Thélu, professeur à l'école supérieure d e  Frévent. 

litrungers a la Société : 

Angellier, A . ,  professeur A la Faculte des Leltres de Lillc. 
Barrois, J., propriélaire à St-Maurice-Lille. 
Becquarr, imprimeur A Si-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais). 
Binet, Aug., ingénieur a Tourcoing. 
Blondet, étudiant a Lille. 
Bregi, ingénieur au  service des eaux de Roubaix. 
Brunet, Ch., adjoint au  Maire de Lille. 
Brunet, Henri, ingénieur à Lille. 
Brunet, hl . ,  éludiant A Ilille. 
Cass ierl, rrnlier A Pernes (Pas-de-Calais). 
Co! dervcener, J., ingénieur à Bruxelles. 
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Cornut, Em., ingénieur, a Floringliera (Pas-deCalais). 
Dedeyn, R.,  avoc.alA la Cour de Bruxelles. 
Desoil, Paul, étudiant à Lille. 
Dubois, professeur au  Caleau (Nord) 
De Lagréze, ingénieur A Amiens. 
Lecomte, Ch., & Lille. 
Meyer, A . ,  chimisle h St-Maurice-Lille. 
De Mollins, S . ,  i n g h i e u r  A Croix (Nord). 
Dc ITnllins, J . ,  docteur-ès-scicnccs h Pernes (Pas-de-Calais). 
Ncsselman, chimisic a Calonne-Ilicouard (Pas-de-Calais). 
Parent ,  d Lille. 
Richard, F., chimiste h Bruxelles. 
Ricard. S : proprittaire h Amiens. 
De Rocourl, niaire de Pernm (Pas-de-Calais). 
Ilogez, nolaire à Pernes (Pas-de-Calais). 
MaM, mddecin A Pernes (Pas-de-Calais). 
Roulier, V. ,  avocat h Calais. 
S ~ b o u l ,  E.,  ingdnieur a Hardingliem (Pas-de-Calais). 
TI oussel, Alp., cullivatcur A Pernes (Pas.de. Caldis). 
Troude, éludiarit A Lille. 
Vanderilieckoudt-Ver~lieydt~n, à Ixelles-Bruxelles. 
Virnot, Louis, ingénieur a Pernes (Pas-de-Calais). 

On p ~ r l i t  d e  Lille d 8 heures  du  matin et  on arriva d 
Perries à 10 heures  49. 
MM: de  hlollins et  de Lagréze, administrateurs de la 

Sociélé des phospliales de Pernes, nous allendaient sur  le 
q u a i ;  aprbs éçhange de polilesses et de remerciemenls, 
nous songeons à la géologie. 

Au sud d e  la gare s e  1rou;le une fabrique de ciment 
dirigée par RI. Parsy, ingénieur. Tout autour de  l'dtablisse- 
ment, on exploite des marnes qui servent a la préparation 
de  ce produit. Ce n'est pas sans quelques dit'ficultés que 
nous atleignoos u n i  tranchEe longue de 50 méires et haute  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de 3 mktres, formée de  marnes bleulilres entrembl6es de 
moellons, le tout couronné d'un peu de limon 5 silex. 

II s'agissait de fixer l'âge de ces marnes. A priori, nous 
étions tous frappés de leur ressemblance avec la marlette 
d u  departernent du nord ,  mais MM. Ortlieb e t  Six ( l )  ayant 
rapporté ce niveau la zône A Delemnites plenus, une simple 
analogie minéralogique pouvait militer en faveur des 
marlettes, mais ne suffisait pas pour  en délerminer l'âge. 

Toul le monde se mil donc e u  quele de  fossiles, et bientûl 
on  signala ; 

Terebralulina grncilis ; 
Terebralulinn striaia. 

II cst donc hors de contesle quc ces marnes sont turo- 
nicnnes. 

Nom quittons cette tranchée, délrempke par d'abon- 
dantes pluies, e t  nous prenons la route de Pernes. Nous 
longeons la vallde de la Clarence, bordée au  nord comme 
a u  sud par des collines crayeuses. 

Le géologue, touriste ses moments, recherche les 
vallées profondes qui  rompent la monotonie des plateaux 
et  lui permettent de saisir la structure du  sol. 

A peine au  fond de la vallée, nous apercevons, en face 
d u  moulin d e  la Ferté, un  escarpement abrupt durit I'aspect 
est saisissant : des schistes, bigarrés de  rouge et de vert, 
asfiociés h des grés trks durs ,  dominent la route entaillde 
dans le roc. 

Ces schistes bigarrés et  les grés sont des roches paldo- 
zoïques, beaucoup plus anciennes, par  conséquent, que les 
terrains environnants. 

(1) Or t l ioh  e t  S i s ,  Aiinales d c  la SociBth g6ologiqiic du  
Nord,  tome XI. Une ezeu rs ion  b Pernes (page 110). 
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Il s'agit d'expliquer leur présence au sein des assises 
crétacées. A cet effct, M. Gosselet nous rappelle que la fin 
des temps primaires a 6th marquée dans notre pays par 
des mouvements du sol qui ont plissé, casse et souvent 
relevé et renversé m&me les couches du sol. 

Une cassure célébre dans la géologie régionale est la 
gronde faille qui passe 3 Pernes et s'étend jusqii'& LiEçe. 

La grande faille a releve les schistes rouges et verts, et 
c'est 2 elle que nous devons les pitons de roches paléo- 
zoïques signalés de ci, de là, dans le pas-de-Cal&. 

Apres Ie dépdt de la craie, de nouveaux mouvements ont 
modifie le relief du pays : le parcours de la grande cassure 
constituait un point faible prédestiné 5 de nouveaux pli&e- 
ments; nous retrouvons, en effet, les assises de craie, 
inclinées en sens inverse, au nord et au  sud de l a  faille, 
les roches primaires émergeant du terrain de craie consti- 
tuent l'axe de la zone de plissement. 

L'ensemble des schistes et des quarzites devoniens infé- 
rieurs n'a pas moins de 4 kilométres d'épaisseur. Ces 
roches sont d'un rouge bigarré de vert 3 la partie infdrieure, 
comme ici & Pernes, et uniformément rouges à la partie 
supérieure. Tous ceux qui ont assiste A l'excursion de 
Bavai n'ont pas oublié la couleur des schistes et des gres 
du Caillou-qui-Bique. Or, comme dans le Pas-de-Calais le 
devonien infkrieiir recouvre le houiller, il est de la plus 
haute importance de pouvoir dislinguer A quel niveau 
appartiennent les schistes rencontrés dans les puils ou 
sondages. 

NOS observations sur les schistes bigarres prennent fin 
avec l'étude des cavilbs laissées par la dissolution des 
nodules calcaires, puis notre colonne s'ébranle de nouveau, 
et nous:gagnons Pernes. 
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L'heure du  (1i:jcfincrr a sonné, mais le  programme 
d'obscrvalions de  la matinde n'est pas épuisé ; c'est pour- 
quoi nous nous contentons de saluer au  passage M m e  Nonore, 
une brave aubergiste, chez qui nous altend une  table bien 
garnie. Reaucoxp souhaiient de  la revoir le plus vite 
possible, mais la géologie l'emporte et  nous nous achemi- 
nons vers les hauteurs qui dominent Pernes du  cbté nord. 

La place d u  Marché que nous traversons est ondulhe par 
de  nombreux affleurements de roches bigarrées, lavées la 
veille par un violent orage. Plus loin, des tas d e  nodules 
s'ofirent A nous le long de la roule de  Lillers, mais leur 
étude est réservée A la seconde partie de  l'excursion. 

Nous atieignons bien161 la carribre de M m e  Ve Alison. On 
y trouve une  craie fendilMe avec lits de  silex, abondam- 
ment pourvue de débris d'l~zoceramus involutus. 

M. de  Mollins nous a communiip8 u n  Micraster qu'il a 
recueilli dans cette exploitation e t  qu'il faut rapporter i 
l'esp6ce Micraster corfesfudinarium. C'est donc une craie 
de  meme niveau que celle de Lezennes. 

],es bancs de craie relCvent au  sud assez fmtement. RI. 
Gosselet fixe particuliéremenl notre altention sur  une poche 
percbe dans la  craie. En un  point, les parois de  cette poche 
atteignenlla verticale; elles sont tapissées (le silex dépourvus 
de  patine et empAtés dans un  argile plastique brunAtre. 

Ce conglomérat à silex supporte quelques minces d8pOts 
quaternaires. 

M. Gosselet expose alors Ic mécanisme de  la formation 
des poches. 

Aprks i'dmersion de la craie, les eaux chargdes d'acide 
rarboniqueont décomposé leniemeutles particules crayeuses 
empatant les silex; ceux-ci sous I'irifluence de  leur propre 
poids son1 descendus lentement eL aujourd'hui, nous les 
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trouvons parfois dans des positions qui semblant défier les 
lois de  l'équilibre. 

Du haut de notre point d'observation, les détails du relief 
d u  pays n'ont plus de secret : au loin, c'est la silhouette d e  
quelques collines enveloppées dans la  brume qu'un soleil 
attardé n'a pas encore dissipée ; 5 nos pieds un  vaste en- 
tonnoir don1 le fond est occupé par Pernes,  de  droite a 
gauche coule la Clarence ombragEe par  une végétation 
encore engourdie. 

Restituez à tout cela un soleil de  printemps et la verdure 
d'un mois de mai et vous direz avec nous que Pernes n'est 
pas dishérité par la nature. 

Avec l'étude de la craie, la premiére partie de  I'excursioti 
prend fin. 

Kous descendons allégrement vers le village et nous 
nousinslallons chez notre  hbtesse avec un entrain qui n'a 
d'égal que not.re nppetit. L'art culinaire n'est pas négligé à 
Pcrncs, et tout en échangeant nos impressions siirla course 
du  matin, nous prenons u n  repas habilement préparé et  
rapiilcmcnt servi. 

Au dessert, W. Gosselet resume les observations de  la 
journée et effleure la question de l'origine des phosphates 
qui doit nous occuper le soir. 

M. Rarrois,en qualité de prdsident de la Société Géologique, 
remercie les administrateurs de la Société des Phosphates 
de  Pernes pour les soins qu'ils ont apporte à l'organisation 
de  l'exciirsion; il remercie également tous les étrangers 
qui ont repondu 9 l'appel de la Société géologique. 

M. Dedeyn, avocat A Bruxelles, témoigne toute sa salis- 
faction pour l'accueil sympathique que ses compatriotes et 
lui ont reçu de la part des membres d e  la Société. 
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La galtd s'empare des assistants et toute la salle est en 
fEte. Le ddjeuner se termino par quelqucs mots de M. Mau- 
rice qui fdlicitc le nouveau chevalier de l'ordre deLéopold. 

M. Gosselet saisit l'occasion de parler de son recent 
voyage en Belgique où tous nos collégues de Bruxelles ont 
rivalise de cordialité. 

Un des administrateurs J e  la Socidth des phosphates de 
Pernes souhaite la bienvenue aux gdologues et leur offre 
un verre de Champagne. 

Voila, certes, une r h n i o n  réconfortante & tous Cgards et 
qui montre une fois dc plus que la confraternité des 
hommes de sciences n'est pas toujours un vain mot. 

Le virilable bu1 de l'excursion dlant l'étude des phos- 
phates, le  reste de la journde doit ktre consacré aux gise- 
ments de Pernes. Nous reprenons donc la route déjA suivie 
le matin, mais nous franchissons les quelques centaines de 
métres qui nous séparent des exploilations d'un pas beau- 
coup moins rapide que deux heures auparavant. 

Un extrait de la stalislique de l'industrie mindrale publiEe 
en 1888 parle Ministre des travaux publics. nous apprend 
que les concessions de la Société des phosphates de Pernes 
comprennent 400 hectares. Le gisement reconnu occupe 
200 hectares répartis sur plusieurs territoires, et  offre 
un tonnage de 630,000 tonnes. Actuellement la Sociélk 
exploite FBvin-Palfart et iî Pernes. 

Dans cette derniére localité, les exploitations sont locali- 
sees h droiie et A gauche de la grande route de Lillers. 
Elles forment un alignement qui court de l'est il l'ouest. 

Le phosphate git des profondeurs variables. D'une 
manikre genérale la couche phosphaide s'éloigne de la 
surface B mesure que l'on avance vers l'ouest. 
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A notre droite s'étend Urie tranchée longue d'environ 
100 métres et haute de 3 mklres. 

On peut y relever la coupe suivante de haut en bas : 

Lirnon à silex . . . . . . . . . . .  lmOO 
Craie fragmentaire légèrement glauconieuse Om511 
Sable glauconieux . . . . . . . . . .  0 4 0  

. . . .  Sodu le s  noirs dans  un sable vert .  O m 7 5  
Argile noiratre . . . . . . . . . . .  O m 6 0  
Schistes gbdinnieris (Tun). 

Nous avons eu la bonne fortune d'observer les assises 
inf6rieares aux nodules, grace 3 des excavations préparées 

notre intention par la compagnie. 
Les nodules de phosphates forment une couche de  Om60 

h Omï5, le plus souvent divisée en deux lits intercalés dans 
les sables verts. Vers l'est, ils se rapprochent de la surface ; 
on les renconlre en certains points déchaussds dans la terre 
végétale. 

A gauche de la route s'étend une nouvelle tranchée 
longue de plusieurs centaines demétres. De loin en loi~i ,  on 
y voit des galeries dirigées vers le nord et qu i  entaillent les 
assises crktacbes : elles remplacent l'exploitalion h ciel 
ouvert, trop dispendieuse quand le dkblaiement est consi- 
dérable. De ce cblé les couches supérieures aux nodules 
son1 plus diffërenciees et la coupe n'en est que plus instruc- 
tive. 

On y distingue de haut en bas et d'une façon schéma- 
tique. 

Limon à silex. . . . . . . . . . . .  O m 4 0  
. .  Limon quaternaire avec silex à l a  base. O m 5 O  

En certains points on rencontre un conglomérat crayeux 
avec quelques silex. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Craie m a r n e u s e  compacte  . . . . . . . . .  ImEO 
Craie marneuse légérernent  g lauconieuse  e t  fendillée Om80 
Sable  g lauconioux  calcarifère.  . . . . . . .  0 4 0  
S a b l e  plus g lauconieux  . . . . . . . . . .  1:nOO 

Sable  vert  a v e c  n o m b r e u x  nodules  d e  e h o s p h a t e  
d e  clinux . . . . . . . . . . . . . .  O m 6 O  

Argile  hrunAtre légèrement  glxuconieuse.  . . .  0 m 7 0  
Gèdinr~ien  (Turi). 

L'3ge de  toutes ces couches resle A préciser. M. de 
Mollins nous a facilité notre tache en nous adressant une 
nombreuse collection de  fossiles recueillis dsns ces diverses 
couches. Kous espérons que ces restps organiqurs i i ~ u r e -  
ronl  bientdt dans les vitrines du miisée d e  geologie. 
M. Crespel, trésorier de la Sociélé, nous a sccondds, dc 

son cbté, en nous permettant de distraire de sa belle collec- 
tion quelques types d'un haut intdrét. 

L'argile bi unlilre immédiatement supérieure a u  a Tun D 

est souvent bigarrée de  rouge à sa partie inférieure et  les 
produils de  roches gédinniennes n'y sont pas rares. 

MM. Ortlieb et Six (1) conçidérent l'argile brune commb 
représentant la z6ne A Am. inflatus : c'est aussi l'avis de M. 
Barrois. M .  Gosselet la croit subordonnte A la z6ne A A m .  
laficlavius. 

Les sables verts avec nodules sont peu fossilifkres, nous 
y avons reconnu : 

Peeten asper. 
Ostrea carznnta (Sow.) 
0. p h y  Llidiana (Lamarck) 
O .  Ricordeana (d'Orb.) 

O. oesiculosa (Gues.) 
Eponges riioerses. 
Bois peiyoré. 

- - -  

(1) Ort l ieb e t  Sis, op. cité, page 196. 
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De SOUS ces fossiles, le plus important pour nous, le 
Peclen asper, es1 excrs~ivernent rare. 

Noirs n'avons eu eritre les rnains qu'un seul (:chanlillan. 
M M  Or tlieb el Six considér.ent ccs sables comme synchro- 

niqurs  du  Tourtia A Pecten asper de l'arrondissement 
d'A vesnes 

JI. Barrois pense qu'il y a une llicurie entre i'argile bru- 
nâlre c t  les sables verts. 

Voici la  liste des fossilcs recueillis dans les couches 
crClacdes supéricures aux  nodulcç : 

Ammoni t e s  Mantell i ,  Sow. 
)> naaieular is .  
)) var ians ,  S o v .  

i) Coupei,  Hrorig. 
,> Sp. 

Tut -r i l i tes  t ubereu la t i~ s ,  Rose. 
» cos ta tus ,  Lam. 
)) Morris i i ,  Sühürpe. 

Scapliitcs e q u a l i s ,  S o w .  
Nau t i l u s  Des longcl~ampsinnus .  d'Orb. 

» lmoigatus ,  d'Orb.  
11 L a i y i l l i e r t ~ a n u s ,  d'Orb. 

Belemnites s p .  
Aue l luna  cassis ,  d'Orb. 
Pteroeeras .  
So la r ium (moule).  
P l euro tomar ia  gaul t ina ,  d'Orb. 

n perpectina,  Sow. 
D s imp l e z ,  d'Orb. 
1) iMailleana, d'Orb. 
1) tui-21inoldcn, d'Orb. 

ï ' c~i~l io  s p .  
B~nIu lL i in i  s p .  
Cy,rir,ir~cr cjrrutlrata, d'Orb. 
Lgons in  carirl(fi!ru, d'Orb. 
Cari l ium .~dailleuriurn, d'Ort) .  
Arca ,  sp  . 
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Inoeeramue sp .  
Spondy lus  (fragments.) 
Plicatu la  çretacea.  
Os t rea  car inata ,  Sow. 

n Zateralis, Nils .  
» Ricorrl6ana, d'Orb. 
)) pectinatu.  
)) acsieulosc;, Sow. 
D hippopodiurn. 

Tcrcbra tu la  Dutcmplcana(var .  de 1'Upp. 
Grcensand. Davidson, F'l. VI, f .  33. 
Fossil Hrachiopoda). 

Terebru tu lu  serniglubouu. 
n sp .  (fos. cornniun dans  la 

zîirie à A J ~ .  Rotorr~ayensi.s). 
Terei i ra tu la  depressa,  Lom. 
Holas ter  subglobosus,  Agas .  

n suhorbieular is ,  D o f r ~  
>> s p .  

Srrpulrz sp .  
Eponges rlioerses. 

Presque tous ces fossiles proviennent des  sables glau- 
conieux. Cette faune est évidemmenl celle de la zone 
Am. laticlavius d e  M .  I3ariois. 

Daris la craie marneuse supdrieure. on  a Irouvb, outre 
Holasler subglobosi~s, deux exemplaires d'Am. Rholomagen~is 
assez mal conservks, quelques Terebralula siriata et Rhyn- 
chonella Mantelliana, avec de petites huftres voisines de  
lWstrea vesicularis. 

D'aprtk ces donnhes, nous proposons de  classer, provi- 
soirement du moins, les couches crétacées de Pernes de  la 
façon suivante : 

%brie à Am. c;ariuns . . . . . Craie marneuse compacte.  
%ôrieàPlosçosçyphiameundrinu.  Craie marneuse glaucuni- 

fere  fendillee. 
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Sable glaucori ieux calca- 
rifère. 

%One à Am. laliclailicts. . . . Sahlp P I L I S  glauconieux.  
S a l ~ l e  ver t  a v e c  nodules 

de pliospliate de  chaux. 

%One &Am.  i rga tus  . . . . . . Argile hrunâtre. 

Comme on le voit, le  Cdnomanien de Pernes est d'un 
grand intérét pour le géologue, et A lui seul il vaut bien 
une excursion. 

Nos recherches de fossiles terruinées, RI. Gosselet enlre- 
tient la Socidtg des diverses théories qui  ont ét6 érnises 
pour expliqiier l'origine des phosphates. 

Pour  beaucoup de géologues, la matihre phosphatée tire 
son origine des animaux. Les dépouilles des vertébrés 
constilueraient la principale source de l'acide phospho- 
rique. S u r  les côles d'Aden et  de Périm, des milliards de 
poissons morts son1 rejetés par  les vagues en octobre et en  
novembre. Les habilanis enfouissent ces amas de  chair 
putréfiée pour écarler les maladies pestilenlielles. Cornet 
supposait que le  .même p h é n o m h e  avait pu s e  produire 
aux diverses &poques g&ologiques, et trouvait d e  celte 
facon une sourcc possible d c  phosphate. 

De nos jours, les déjections accumulées par  de  nom- 
breuses générations d'oiseaux fournissenl parfois d'énormes 
dépôts de guanos riches e n  phosphales. 

M. Gosselet rappelle 2 ce sujet que quelques géologues 
sont assez disposés A admettre une telle origine pour les 
phosphates de la craie. 

Une auirc hypothèse qui merite à hon droit toute notre 
alterition fait venir le phosphate I'état d e  dissolution dans 
les eaux minérales ; c'est ainsi que l'on assigne quelque- 
fois une origine interne aux phosphates d u  Quercy. 
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M. Barrois réserve l'origine plutonienne aux apatiles du  
Canada e t  de NorwCge, mais il  ne  peut douler u n  ins- 
tant de l'origine animale des phosphales de notre région. 
Partout où des sources minérales circulent dans l'écorce 
terrestre, on rencontre des failles qui ont disloqué les 
terrains sédimentaires et préparé ainsi un  passage aux eaux 
minérales. 

Dans le bassin d e  Paris, il n'y 3 pas trace de  grands 
accidents e t  l'hypotliése plutonienne, pour le phosphate du  
bassin d e  Paris,  ne serait justifiée que par l'insuffisance dos 
arguments l'appui d e  la théorie neptunienne. 

M. Barrois croil que c'est 3. tort que l'on attribue aux 
vertébrés le  privil6ge de presenler du phosphate d e  chaux 
dans leurs tissus. Les niollusques, les éponges, quelques 
foraminifères ainsi que tous les ceufs des animaux eu sont 
pourvus, e t  c'est 1i une source qui n'est pas négligeable. 

M. Gosselzt admet volontiers que l'origine organique est 
la plus rationnelle, mais le  fait qlie nombre de terrains 
sont exceptionnellement riches e n  fossiles quoique dépour- 
vus de phosphates, lui p3raît une objection trop grave pour  
etre passke sous silence. 

Les sables avec nodules pourraient avoir uni: double 
imporlance induslrielle, car outre le phosptiliie des nodules, 
les sables verls contienrient une forte proporlion de glau- 
coriie renferrnanl une certaine quanti[& de potasse, subs- 
tance trks précieuse A l'industrie et I'agriculture. 

M.  Barrois a t l r ~ b u e  ccs grands excbs de glauconie au  
la \agc des couches crStacfcs arilfritures 2 la zbne A 
Ainrmlites la l ic lac i~ ts .  

Les grairis de glducoiiie out 816, e n  quelque sorle, con- 
derisés, de sorte que la glauconie qui cirnt'rite les nodules 
peut appartenir à des &es diiTérents. 
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Un peu vers I'ouesl, on aperçoit une sorte d'dtalilisse- 
men1 houillcr e n  miniature. En cet endroit, on n'atteint le  
phosphate que  par mines. 

hlM. les administrateurs de la SocitW ont bien voulu rious 
expliquer brievernent l e  fonctionnement de leurs appareils, 
au courant des  derniers perfectionnements de  la mécanique. 
Nous ne pouvons signaler ce mode d'extraction sans insis- 
ter sur  l'heureuse initiative de  la compagnie qui est une 
des premiéres, sinon la premiére, A inaugurer l'extraction 
par mines et  à l'aide de  la vapeur. 

Tout aulour du  puits, gisent des blocs de diffërente 
nature : nous y faisons u n e  ample collection de  fossiles 
appartenant A la zdne A Ammouiies lalicla~uius. 

Au point de  vue 6conomique, les tranchées, galeries et 
mines de Pcrnes prksentent une particularit6 bien inté- 
ressante. 

Les eaux s'écoul,?nl vers les parties les plus d6clives, 
les phosphates profonds n e  sont accessibles que lorsque les 
eaux sonl peu abondantes ; mais on tout temps les phos- 
phates superficiels sont atteints facilement. Ce fait a u n e  
importance Cconomique qui n'échappe A personne; l e  
chBma,ae déterminé par  l'abondance des eaux devient de 
la sorte presque impossible. 

Le gisement des phosphates de Pernes se troiive s u r  le  
trajet de  la grande faille. La Société possède un échaulillon 
de schiste métamorphisé qui aurail  ék5 recugilli dans la 
faille meme. Ce schiste a subi de telles modifications qu'il 
rappelle à s'y méprendre les micascliistes des terrains  
azoïques. 

Un coup d b i l  sur  l'usine de la compagnie doit clore 
l'excursion. 

Bous rentrons donc dans le village et nous examinons 
rapidement à l'usine toute une série d e  faseilles recueillis 
dans les terrains visités. 
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M. Barrois définit briévement les groupes d'animaux qui 
sont représentes dans le Cénomanien de  Pernes. 

Cette faune, caractdrise une m e r  profonde d'environ 
30 mbtres. 

Les intéressantes explications de  M. Barrois terminées, 
les fossiles dont il vienl d'ktre question sont mis obligeam- 
menb i la disposition des excursionnistes e n  souvenir de 
leur voyage à Pernes. 

Puis tout le monde se  disperse dans l'établissement pour 
examiner les concasseurs et autres appareils. A quelques 
pas de  nous des tas d e  nodules remplissent d'immenses 
séchoirs; nous en profitons pour  faire connaissance intime 
avec eux. 

Ces nodules, plus connus sous le  nom de  coprolilhes. 
varient d e  la grosseur d'un grain de  glauconie A des masses 
d e  cinq a six centimklres de  diamétre : ils sont ordinaire- 
ment de forme sphérique. 

Leur texture est poreuse; exposés h l'air pendant quel- 
que temps, ils tombent en poussière et souvent mbme une  
forte pression des doigts suffit pour les pulvériser. 

Nous donnons ici u n  spécimen d'analyse de  nodules 
faite par  le service des mines. 

Analyse 

Pliospliate d e  c h a u x .  . . . . .  
Carbonate  d e c h a u x .  . . . . .  

. . . . . . .  Silice insoluble.  
Si l ice soluble dans les  ac ides .  . .  

. . . . . . . .  Oxyde d e  fer .  
. . . . . . . . . .  Alumine 

. . . . . . . . .  Magnés ie .  
P o t a s s e  . . . . . . . . . .  
E a u .  . . . . . . . . . . .  
Matii..res organiques .  . . . . .  
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La teneur BlevCe e n  phosphate, la graiide proportion de 
potasse et  la richesse en matières organiques font des 
Pliosphales de  Pernes un engrais complexe dont le r61e 
multiple ne fait que rehausser la valeur. 

Comme on le voit, cette analyse nous renseigne sufrisam- 
ment sur  i'imporlance industrielle des nodules, mais elle 
ne nous e n  donne que la teneur moyenne. 

II nous a paru intéressant dc rechercher la loi qui prési- 
dait h la distribution du phosphate dans le nodule. 

M. Bouriez ( l ) ,  licencid bs-scicnccs naturclles, a bien 
voulu user de  sa compélence e n  analyse chimique pour 
nous procurer ce i,cnscigncment. Nous Ic prions d'agréer 
nos meilleurs remerciements. 

Voici le tableaii que nous a remis M. Bouriez : 

Tilre e n  Acide Pt~osphorique. 

2. Galet moins d e n s e  1 
avec quclques par- 28,41 

t ies  fr iables.  

.1. Galc l  çoriipact, derise, 
uniformement d u r .  

30,X 

CENTRE 

26,72 

27,33 

26,83 

3. Gale t .~  préscntarit des 

parties d u r e s  et  des  
par t ies  très friables 
blauchatrcs.  

(1) Pharmacicri-cliiniiste de 1 ~ 0  classe, rue  Jacquemars- 
Gielée, à Lille. 

Annales d e  la Socidté Giologiquc du  Nord, T .  XYI .  14 

26,74 
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Nous sommes autorisés à conclure que le  phosphate va 
e n  augmentant de  l'extérieur à l'intérieur. Ce fait permet 
d e  tirer deux conclusions, qui,  kidlas, sont conlradictoires, 
comme l'a bien mis e n  relief M.  Penrose (1). 

O u  bien le  phosphale a enrichi un nodulc primitivement 
calcaire, et l'on conqoit que la minéralisation de l'extdrieiir 
soit plus aisée ; ou bien le  nodule, fnrin6 de carbonate di: 
chaux et de  phosphate de  chaux, a subi l'action d'eaux 
chargées d'acide carboriique, qui ont enlev6 le calcaire plus 
facilement A l'extérieur qu'A l'iritérieur. 

Le processus d'enrichissement est différent, mais l e  
résultat est le méme. 

L'heure du départ a sonné, nous reprenons la liâie le 
c l i m i n  de I'hritcl. 

A p k  quelques minutes de  prbparalifs et de repos, nous 
quitlons nolre hôtesse, dont les adieux n'ont rien de bien 
commun avec la gkoloçie. 

A la station de Pernes, nous remercions les aùminis- 
traleurs dc la Société des Phosphates, dont le  ddvonemcnt 
avait tan1 coniribué à assurer le succès d e  la journée, puis 
nousprerions rendez-vous 3 Orville pour l e  1 2  Mai. Quelques 
momeutç après, le train nous emporte vers Lille : beaucoup 
Btaient convertis ii la géologie, quelques-uns utaieut moins 
préveuus contre elle ; tout l e  monde avait appris quelque 
chose, et la Société géologique comptai1 quelques membres 
de  plus. 

(1) N a t u r e  and  origine of deposit  of phosphate of' lime by 
Penrose . 
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Sdance du. IO Avrji 1889. 

Sont Clus Membres de  la SociCté : 

M M .  B i n e t ,  Ingénieiir 1 Tourcoing ; 

J. De Mollins, Ingénieur h Croix; 

H. P a r e n t ,  A Lille; 

S. Ricard, i Amiens; 

Virnot, Ingénieur & la Socikté des Phosphates A 
Perncs. 

M. G o s s e l e t  fait la communication suivante : 

Le dtrtournernerit de  la ligne de  chemin de fer de  Calais 
A Paris, prbs de  Boulogne, a nécessité 1'é~ablissernent d'un 
pont sur  la Liane. On en a établi les piles en traversant les 
alluvions de la riviére. J e  regrette vivement de  n'avoir pas 
eu connaissance d e  ces iravaux, qui eussent permis d'élu- 
dier la stratigraphie des dkpûls fciils à l'embouchure d'un 
cours d'eau. 

On y a decouvert quelques ossements intkressants que 
M.  Hamy a fail connaître ( l ) .  Je voudrais e n  cnlretenir la 
SociEtk pour appeler l'attention sur  l'importance des r6sul- 
tals que le  savant anthropologiste a oblenus. Quelques 
fouilles heureuses peuvent nous faire dbcouvrir des faits 
analogues. 

11 a renconlrk ii un niveau supkrieur, avec d e s  ddbris de  
poteries mérovingiennes et romaines : 

10 De nombreux ossements d'un cheval de grande laille, 
appartenant ou se  rapprochant de  la race Boulonnaise; 

(1) Revue d'anthropologie. 1888, p. 257 
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20 Deux frontaux d'un petit Iiœuf se rapportant ii la race 
flamande ; 

Plus bas : 

30 Des ossements d e  bœuf de moyenne grandeur ;  

40 Des os de cheval, ou  hl. Sanson a reconnu la juxtapo- 
sition des caractères de la race boulonnaise et d e  la racc 
flamande ; 

5 O  Des restes de loup, de chkvre et  d e  sançlier; 

6' Un os iliaque et u n  c r i n e  d'homme. Ce c r h e ,  trés 
remarquable, montre les caractéres du  c r i n e  de  NLander : 
arcades sourcill&res très prononches, fronl fuyant, écaille 
occipilale trés saillante, forme dolichoplatyciphale, c'est- 
A-dire allongde et surbaissée. 

La face est 16çérement prognathe, trés allongBe dans la 
direction verticale ; les orbites sont grands et carr is ,  les 
pommettes fortes. Tout indique une charpente osseuse 
robuste et une taille supérieure à la moyenne. 

Malheureusement, ce débris d e  la  race humaine la plus 
ancienne d e  nos pays n'est pas date. On n'a trouve avec 
lui  aucun objet d'industrie permettant de le rapporter a 
une piriode plutôt qu'A une aulre. 

Le meme Membre continue la lecture de son travail sur  
Constant Prevost. Il parle d e  ses Btudes s u r  les sables d e  
Beauchamp et de son voyage e n  Angleterre. 

M. Delcroix parle des travaux en exécution dans les 
concessions houilleres : 

La Compagnie de  Bruay, deux fosses nouvelles; 
La Compagnie de  Courrieres, une  fosse entre Carvin et  

Oignies ; 
La Compagnie de Drocourt, u n e  fosse entre Lens et  

Billy -hIontigny. 
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Compte-rendu de l'Excursion du 12 Mai 1889 

a u x  e ~ p l o i t a t i o n s  de phosphates d'Orville 

par M. Malaquin. 

La Société Géologique, continuant ses études d'un si 
grand intérêt sur les gîtes de phosphates, avait pris pour but 
de l'excursion les exploitations d'Orville, dans la Somme. 
En grand nombre de membres et de personnes étrangéres 
s'étaient rCunis peur visiter ces exploitations : 

Membres de Ea Societ4 : 

MM. CH. BARROIS. 
BERGAUD. 
BOLE. 
BRETON. 
B I I ~ G I .  
CRESPEL. 
DEBRAY. 
DEWATTINES. 
GOSSELET. 
GOSSEIXT Fils. 

Personnes é t rangères  à la Sociétt! : 
MM. 

DE BLAIZEL, Directeur d e  la Banque Amiens. 
BOUCHER. 
BRETON Fils, étudiant A l'Institut industriel. 
DESAILLY, PrBsidsnt dn Syndicat des Exploitants de phosphate. 

DESOIL, étudiant la Facul16 des Sciences. 
DELAHAYE, Pharmacien A Doullens. 
UELATTRE, Paris. 
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DUFOUR, contr. principal des Contributions directes. Amiens. 
DUBOIS, professeur au  Collége d u  Cateau. 

HOUZEAU DE LAHAYE. membre de la Chamhre des Repré- 
sentants A Hyon, prks Mons. 

HOUZEAU DE LAHAYE Fils, ingénieur Hyon. 
LECOMPTE, étudiant à la Faculté des Sciences. 

LEVASSEUR, juge au  Tribunal de  Commerce d Amiens. 

MEYER, chimiste à l'Usine des Produits chimiques du Nord. 
MILON, ingénieur A Qrville. 

l i l o ~ n i ~ n ~ ,  nPgocianl 5 Amiens. 
NYON, ingr A la Çic des Mines de Courriéres, Billy-Montigny. 
PINSART, architecte 2 Amiens. 
D. RAQUET, A Lille. 

ROUTIER, avocat A Calais. 
DE SOLMS, ingénieur A Lille. 

J. TOULOUZE, lanneur A Doullens. 
TROUDE, dtudiant A la FacultC des Sciences. 

VION, bibliolhécaire Q Amiens. 

VUIRARDE, archilecte h Amiens. 

Celte excursion qui devait nous faire connailre ces gise- 
menls d'une si merveilleuse richesse, a 616 facilit6e grâce 
h l'amabilit6 et a i'extreme obligeance de MM. les exploi- 
tants. Par  leurs soins, deux convois nous atlendaient A la gare 
d'Urville e t  l e  chemin de  fer des Compagnies phosphatiéres 
nous transportait su r  l e  lieu même de  nos observations ; 
un dîner gracieusement offert nous altendait au retour de 
nos Ctudes. 

Nous nous rendons d'abord aux exploitations de 
M M .  Solvag et Ci8. M. Gosselet prend la parole pour nous 
expliquer la formation et la disposition des couches phos- 
phatées. 
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« Le phosphate, dit-il, n e  s e  trouve pas, comme 
nous l'avons vu a Pernes, eri nodules dans la craie. I l  est 
disposé e n  petits grains semi-cristallins dans d e  la craie 
blanche h laquelle il donne une  teinte grise. La craie grise 
qu'on trouve ici appartient au  sénonien et ,  d7aprbs M. de  
Mercey, A la zone A Belernnitella quadruta; elle est donc 
supérieure h la craie des environs de Lille e t  irifhrieure h 
la craie de hleudon. Si on n'avait que la craie grise, la 
richesse e n  acide phosphorique serait tout ordinaire (12 %). 
il faudrail, pour l'extraire, un grand travail corisistarit d 
séparer le phosphate d u  carbonate de chaux. Nais cette 
ophration s'est faite naturellement, grace aux agents 
a tmosphériques. 

D Sous l'influence des eaux pluviales chargees d'acide 
carbonique, le  carbonate de  chaux a éLd dissous e t  em- 
porté ; le risidil, formé d'un sable trés riche e n  phosphate, 
a Et6 roulé par les eaux  pluviales qui ruisselaient a la 
surface du  sol et deposé dans les parties déclives, aussi bien 
sur  la craie grise que sur  la craie blanche. A quelle bpoqiie 
ces phénombnes se sont-ils produits? Ils sont certainement 
postérieurs a u  dépbt de la  craie; ils ont e u  lieu h ilne 
époque continentale, correspondant aux d e r n i é r ~ s  couches 
crdlacées ou  aux premiers sédiments  tertiaire,^. Puis la mer  
tertiaire est venue recouvrir ces dépbts et on  rclrouve son 
passage e n  formations telles que sable marin e t  cailloux 
roulds. 

D Il y a eu ensuite retrait de  la mer tertiaire. Lerégime plii- 
via1 dominarit h partir de cette époque, les eauxont  traversd 
les couches d e  phosphates et  d e  craie, dissolvant celle-ci 
par  place, el enlraînant encore du  phosphale. De plus la 
pluie p h é t r a i l  A travers le sable phosphaté et arrivait 
jusque sur  la craie, ou  elle creusait des poches dans 
lesquelles le  sable est descendu. 
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Au-dessus du phosphate, on trouve le Bief u siisx 
dont l'âge est encore incertain. Est-il tertiaire? Est-il quater- 
naire? Le régime pluvial continuant pendant les temps 
quaternaires et les temps modernes, les poches se sont 
creusées de plus en plus, et le bief h silex est descendu 
dans ces cavités avec le sable phosphaté, ce qui montre que 
le depôt du bief es1 antErieur A l'approfondissement des 
puits. 

n Xous devons donc conclure qu'aprés le dépût de la 
craie grise il s'est formé un sol continental sur lequel les 
grains de phosphate ont 616 roulés et transportés dans les 
parties basses; on trouve, en effet, h la base des couches 
phosphatSes, des lraces continentales telles que particules 
cliarbonneuses et ferrugineuses. Puis il y a eu invasion de 
la mer tertiaire, ddpûts marins et nouveau retrait ; des 
traces conlinentales se retrouvent entre le sable phosphate 
et le bief h silex. J 

Nous observons ensuile les couches phosphatees. Le 
salile forme ici une poche dans la craie blanche. On y 
trouve des nodules de phosphate de la grosseur d'une noix 
et accidentellement des veines argileuses intercalées, avec 
phosphate de fer. Au conlact de la craie et du sable, il 
existe une surface laminée par le glissement, ce qui prouve 
bien le mouvement de descente du sable dans les poches. 
On peut y voir une argile avec parties charbonneuses et 
manganèse. 

On voit le Bief d silex formant dans le sable des puits 
trEs curieux. C'est une argile plaslique ou sableuse, pana- 
chée rouge et grise, renfermant des silex non roulés, 
souvent cassés, patin& et des galets roulés par la mer 
tertiaire 6ocEne. Le bief est donc post-éocbne. . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans une deuxiEme exploilation, celle de M.  Moreau, nous 
pouvons observer au-dessus d u  sable phosphaté du sable 
blanc. Ce sable blanc, qui  est évidemment landénien, 
forme ici des paquels qui sont descendus dans les poches 
avec le bief. Le grSs qui I'accompdçnait et qui rappelle h 
tous les poi~its de vue Ic g r &  landfnien, est comme ce der- 
nier A surface mamelonnée ; de plus il se retrouve pêle-mele 
i la base du  Bief h silex tout comme le grès Icindgnien se 
trouve remanié h la base des terrains quaternaires. 

Dans une exploilalion voisine, celle de  M. Lavillette. 
situ& vers la limile extreme des gisements phosphatés. 
nous pouvons observer la Cruie grise, dans laquelle sont 
creusées les poches, superpos6es la craie blanche 2 
Jlicrusler cor-anguinum. Nous y observons quelques 
poches de phosphate qu'on est e n  train devider. Ces poches 
atteignent 7 h 8 métres de profondeur et ont bien l'aspect 
de  véritables puits tant les parois sont verticales. 

Un peu plus loin on  peut remarquer que le  sable forme 
une couche horizontale déposie sur  la surface ondulée e t  
trhs irregulibre de la craie grise et au-dessous du  Bief à 
silex. 

Les exploitations d e  MM. Monmert et Cie, auxquelles 
nous arrivons, présentent un intérét particulier A cause d u  
dfveloppement de la craie grise A R. quadraln. 

On y exploite e n  effet cette craie, pour l'extraction d u  
phosphate, sur  une epaisseur d'environ 20 mblres. Les 
dix metres supérieurs sont assez pCiuvres en phosphates, 
mais les bancs d c  la partic infërieurc sur  une 6paissciir de 9 
métres peuvent avoir une richesse en phosphate (le 45 %. 
On y voit égalernent une poche de sable phosphaté 
pCnétrée elle-merne par  le  Bief. 
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d .  Terre  végétale. 
c. Bief à silex e n  poche, dans le phuspliate. 
b. Sable phosphatb en 3 poches dans  l a  craie. 
a. Craie gr ise  en bancs stratifies montrant  des 

« bonshorrirnes D entrc  les poches. 

L'exploitation qiic nous visitons ensuite est celle d e  
RI. Bernard; les piiits d c  phosphate sont dans la craie 
blanche 3. M. cor-nnguinzm; au-dcssus du  Bief, on constate 
la présence d'uri limon, que M. Ladrière reconnait pour le 
limon de  lavage avec petits cailloux. 

L'exploitalion de  M. Deçailly monlre une  couche de  
sable phosphal6 Bpaisse d'environ 3 mètres, qui forme dans 
la Craie grise sous-jacente une  poche d'au-moins 15 
métres de profondeur. Ces dimensions des poches ont 
quelquefois 616 dipassées et on  nous cite une  poche de  30 
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métres de  profondeur s u r  18 mètres de  diamGtre, qui a 
fourni 3000 tonnes de  sables phosphatés. 

Aprks l'étude du giscirient des ddpeits phosphatés il 
nous restait une partie intéressante B connaître ; c'était la 
marii8r.e dont on [raite l e  sable. La Sociélb se  rend  donc h 
l'usine de M. Desailly, o u ,  grilce 2 la parfaite obligeance de 
ce dernier,  le  travail n'avait pas été interrompu pour suivre 
les opérations qu'on fait subir a u  sable. Ces operations 
sont du  reste trés sirriples, elles consislent surtout dans le 
séchage du  sable ; puis celui-ci est transport4 dans une 
buterie où  il est broyé, réduit en poudre fine et reçu dans 
des sacs. 

Le chemin de fer nous attend B la sortie el ce moyen 
facile de locomotion nous permet de rentrer h Orville, où 
nous altend un  excellent dîner. - A la fin du repas 
11. Desailly souhaite la bienvenue B la Société; hl. Gosselet 
répondant 2 l'allocution de W .  Dessilly remercie au  nom de 
la Socikté RIM. Desailly, Monmert, Levasseur, Bernard, qui 
nous ont reçu avec tant d e  somptuosité : nous sommes, 
dit-il, dans le pays des merveilles et nous ne trouvons que 
des merveilles A chaque pas.)  

M. Barrois, P r k i d e n t  de  la Societé, demande alors 2 
M. de Mercey, 3 qui on doil I'btude si détaillhe de  la craie 
de la Somme, d'émettre son opinion sur  l'origine du phos- 
phate. 

RI. de Rlercey a consta16 quc la craic phosphatée formait 
des amas lenticulaircs A la hase mEme de la craie B Relem- 
niles quadralus et  qii'ellc cont,enait des veines ou des lits 
intercalés dc phosphate enrichi lors de la formation d c  
l'amas. 

Mais I'enrichissernent d u  pliosphale qui se présente à 
Orville comme remplissant des puits o u  grandes cavitks 
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c h i q u e s  h parois de  craie phosphai6e en g h t r a l ,  pourrait 
dater de  I'fipoque où s'esi formé le Rief à silex oligochnc. 

Cet enrichissement se p rés~nte ra i t ,  comme semblent 
l'avoir d6montr6 3 M. de h i e r c ~ y  plusieurs coupes, partout 
où le  hirf, dEpbt d'cmanalion, aurait atteiiit les couches 
crayeuses phosphat4es aprks dissolution compléte de la 
craie blanche qui les recouvrait et qui n'a laisséi comme 
résidus que les silex empâtés dans le bief. 

M. R. Vion, bibliothécaire 2 Amiens, porte un  toast e n  
faveur de  M.  d e  Mercey, qui, depuis 28 ans, s'est consacré 
à l'élude de  ces questions d'un si grand intérSt et pour la 
science e l  pour  l'iiidustrie. 

Puis on s'arrache avec regret de cet endroit privilégié, 
emportant u n  souvenir reconnaissant pour  l'accueil s i  
hospitalier que M M .  les exploitants des phosphates avaient  
r h e r v é  a la Société Géologique du  Nord. 

Seonce du i5 Mai  1889. 

Sont Elus Membres de la Société : 

MM. Dubois, Professeur au Cateau; 

D. Raquet, à Lille ; 

Routier, Avocat h Calais ; 

Troude, fitudiant à Lille. 

M. Gossclet prEsente de la part de l 'auteur la commu- 
nication suivante : 
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Coupe prise A Arques (Pas-de-Calais) 

por M .  Achil le  Six. 

J'ai l 'honneur de présenter A la Société géologique du  
Nord une dent deMammouth (Elephusprimiganius), trouvée 
ti Arques dans une briqueterie ; j'y ai  joint la 
coupe des terrains exploitPs, moniranl la position de ce 
fossile. Cettc dent sera déposée a u  Musée de gboloçie de la 
Faculté des Sciences de Lille. 

La briqueterie oii elle a 6tt! trouvée fournit souvent, 
paraît-il, de semblables débris, qui  seront recueillis 
désormais avec soin; elle appartient i M. Audouin et est 
situde sur  le plateau compris antre la route  de  Cassel et la 
route d'Arques, enlre le moulin d'Arques et les Fontinettes 
(longitude occidentale 00 1' 20", latitude N. 500 43' 6"). 
Dominant 3 l'est la vallée de l'Aa, a u  nord le canal de 
Neuffossé, cette briqueterie est donc fort voisine du  nouvel 
ascenseur hydraulique Btabli sur le  canal en vue de 
supprimer ou tout a u  moins d e  remplacer e n  temps 
ordinaire les cinq écluses superposées qui l'ont rendu 
célébre. 

Sous 25 ou  30 centimélres d e  terre végétale, on  observe 
u n  lit d'argile jaune ou  jaune rougeitre de 3 rnélres d'épais- 
seur environ; cetle argile est plastique, facile A Btirer, c'est 
celle qui  est employée pour la fabricalion des briques 
(échantillons A).  

Sous cette argile, on rencontre lm50 d'argile de m&me 
teinte, absolumenl semblable A la premiére, sauf e n  un 
point : elle n'est pas plastique, elle n e  peul s'étirer e t  
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par consCquent ne peut étre utilisée pour la fabrication des 
briques. On ne peul pas voir de ligne de séparation entre 
les deux couches précédentes, non plus qu'entre celle-ci 
et la suivante, formée par des graviers alteignant en certains 
endroits trois mélres d'épaisseur, mais pouvant aussi en 
d'autres points manquer totalement, L'argile infirieure se 
charge peu à peu de galets roulés qui deviennent de plus 
en plus gros a mesure qu'on approche de la base de la 
couche. Ce gravier repose sur une argile gris-noiritre, 
appelée tuf par les ouvriers (échantillon B), trks plastique 
et iriulilisable immédiatement pour fabriquer des briques ; 
après une longue exposition A la pluie, à l'air et surtout li 
la gelke, elle se laisse plus facilement travailler. Les 
ouvriers s'arrêtent au tuf, qu'ils n'entament jamais; 
pourtant j'ai pu apprendre qu'il était trés épais, qu'il 
atteignait en cet endroit une épaisseur d'au moins 20 
mEtrcs et qu'en-dessous on trouvait du sable. 

La dent de Mammouth a kt6 trouvde sur la surface de 
sipuration ravinCe et trks irréguliére du gravier et du tuf. 
Qumt h l'âge approximatif de ces couches, je crois 
pouvoir le déterminer ainsi : 

1 .  Ter re  végktüle (formation actuelle). 
2 .  Argile jaune  plastique (terre à briques). limon des 

1) non plastique (ergeron).  I terrasses.  
4 .  Gravierdes ter rasses  à Elephas primigenius. 
5. Argile plastique (Argile des Flandres), I p ré s i en .  
G .  Sable (Sables d'Ostricourt) landenien supbrieur.  

On trouverait encore au-dessous avant d'arriver a la 
craie, les sables glauçoriieux qu'on voit en s'élevant sur la 
route de St-Orner A Blandecques et qui correspondent au 
Landériien inférieur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. Cosselel annonce a la Sociétd qu'un de ses Membres, 
M .  Dollo, vient de recevoir le prix Lyell 3 la Socidté 
géologique de Londres. 

hl. Ch. IS:iri*ois fait une commun;cation sur  les 
diabascs de  FrIcfiez-Hom dans le F i n i s t h . '  

M .  Gosselet continue la lecture des travaux de 
Constant Pre,vost, il parle de ses théories sur  l'origine des 
meuliéres e t  sur  les lignites d u  Soissonnzis. 

Leçons Bldmentaires 

sur la Géologie du Département du Nord 

Professées à la Faculté des Sciences de L i l l e ,  en 1888, 

par  IV. Gosse le t .  

Pl. 1. 

Aperçu g6ndral du DBpartement 

Devant !raiter celte annde des principes scientifiques d e  
la Ghlogie, j'ai pensé qu'il est nécessaire de  commencer 
par quelques lecons de géologie élémentaire, OU je trouverai 
des exemples pour les raisonnements ultérieurs. Par  suite 
de  notre systérne d'organisation universitaire, j'ai pour  
dléves des bacheliers 6s-sciences, qui n'ont jamais observ6 
un  terrain, qui n'ont peut-étre jam3is ouvert un  livre de 
géologie. D'autres, parmi mes auditeurs bdnévoles, sont tout 
aussi étrangers a la science gdologiquc. C'est aux uns  et  
aux autres que s'adressent ces premiéres leçons. 

Afin d'en restreindre l e  sujet et de  pouvoir faire appel 
A vos souvenirs, je m e  bornerai 3 parler de la géologie d u  
Département etj'exposerai les faits de la manière la plus  
élémentaire. 
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Toutefois il ne faut pas perdre de vue que la gdologie est 
une science d'observation. On peut l'enseigner d'une 
manibre didactique ; mais je désire surtout vous montrer 
comment on l'apprend soi-mbme, comment on s'habitue à 
voir et h raisoriner sur ce que l'on a vu, combien on peut 
tirer de renseignements de i'étude des puits, comment 
enfin 011 peut utiliser ses moindres promenades. 

Definissons d'abord le sol et le sozu-sol, expressions que 
l'on entend constamment dans la bouche des agriculteurs 
el aussi dans celle des géologues. 

Pour les agriculteurs, le sol est la partie de la terre qu'ils 
travaillent, qui est impregnée des détritus organiques, qui 
fournit aux végétaux le support et la nourriture; le sous-sol 
est la partie immédiatement sous jacenle, celle que n'atleint 
pasle soc de la charrue. Le sol n'est qu'une partie du sous-sol 
remaniée par le lravail et  enrichie par les amendements 
elles engrais. Donc pour connaître le sol, il est absolument 
nécessaire de connaitre le sous-sol. 

C'est ce dont beaucoup de nos agriculteurs ne paraissent 
p3s se douter. Séduits par les merveilles de la chimie, ils 
s'imaginent qu'ils connaissent leurs champs, quand ils ont 
pris une pelletée de terre d'un ~816 ,  une  pelletée d'un 
autreet qu'ils les ont fait analyser. Mais ce sol sur lequel ils 
opbrent sc modifie chaque année selon que la culture lui 
enléve tel ou le1 principe, suivant que les amendements et 
les fumures lui ont restilu6 tel ou tel autre, selon que la 
pluie l'a plus ou moins lavé, ou y a apporté les matériaux 
du voisinage. Puis, qu'esl-ce que l'analyse chiriiique apprend 
sur les qualités physiques de la terre, sur sa perméabilité, 
sur sa compacité, sur le mode ù'agrégatiou des dléments? 

Encore arrive-t-il souveril que I'on nidlange toutes les 
terres pr81ev&s dans une meme propriété et que I'on fait 
l'analyse moyenne du mélange. C'est cornue si, voulant 
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connaitre la valeur d'un verger, o n  prenait un fruit de 
chaque arbre pour faire une  confiture d e  l'ensemble. 

Jusqu'a présent l'agriculteur français s'est dbsint6ress6 
de  la géologie 11 attendra pour l'apprendre d'avoir souffert 
des applications qu'en feront ses concurrents étrangers. 

Passons à l'idée que les géologues s e  font du  sol et du 
sous-sol. Elle est toute opposée à la prhcédente. 

Pour  eux la partie arable ne  compte pas;  c'est un produit 
arlificicl; ils n'ont pas i e n  tenir compte. 

Ils appellent sol, la'zone superficielle formée sous l'in- 
fluence des actions de  ravinement et  de sédimentation. qui 
ont façonné la surfacc de  la terre, pendant les derniéres 
p6riodes géologiques. 

Le sous-sol est formé par les terrains plus anciens, qui,  
dans nos pays du  moins, se  sont déposés dans la mer et  
don1 les débris, remaniés et roulés. unt plus tard constilue 
le sol. 

ç ' tst  ainsi que l'on enlend les termes de sol et de  sous- 
sol dans les cartes gt!ologiqucs. Les unes, construites A 
peiite echelle (telles que la carte g6oloçique jointe à 
celte notice), n'indiquent que le sol; d'autres, à trCs 
grande échelle, comme la nouvelle carte géologique de 
Belgique, font connaître h la fois le sol e t  le sous-sol ; 
d'autres enfin indiquent un  peu le  sol e t  font presque 
partout pressenlir le  sous-sol ; ce sont les cartes A kchelle 
moyenne comme la carte géologique de France au  - 

Noiis pourrons facilement nous rendre compte d e  la 
différence du  sol el du sous-sol en parcouranl le départe- 
ment du  sud au  nord, d7Anor  a Dunkerque. 

Nous descendons ti la gare  d'Anor. Tout autour de nous 
il y a des prairies dont le  gazon cache le  sol. On aperçoit 
cependant une briqueterie ou  l'on tire de  l'argile jaune, 

A n ~ ~ a l e s  d e  la SociFte G C o l o g ~ q u e  d u  Nord ,  T. xvr. 15 
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tenace, propre 3 faire des briques. Les g6ologues l'appellent 
l imon;  c'est le sol. Dans le  puits de la briqueterie, A 
cinq ou  six mktres d e  profondeur, on a trouve d u  grbs et  
du scliiste, dit dans le pays agaize; c'est le  sous-sol. 

Si nous marchons a u  nord de la gare, nous trouvons une  
vallée, et, e n  descendant dans la vallée, on aperçoit, A fleur 
de terre, les gres et les schistes qui sont a u  fond d u  puits. 
Ici le  sol e t  le  sous-sol se  confondent. 

Dans la vallée, prés  d e  l'étang, nous marchons sur  d e  
I'ar ile jaune, sableuse, imprkgnee d'eau et  contenant 9 
quelques veines de  tourbe. C'est u n  nouveau sol, tandis 
que le  sous-sol, encore composC de  schistes et  de grés, se  
trouve h la profondeur de trois ou quatre mktres, 

Ainsi, aux environs d'Anor, le sous-sol est formé de  
grés el de schistes, p i  affleurent sur  les pentes des vallées, 
tandis qu'ils sont cachés sur  les platcaux par  d u  limon 
jaune et dans les vallées par de l'argile iourbeuse. 

Si nous remoutons la vallée de  l'étang dYAnor par l a  
route de Fourmies, nous passons dans une tranchCe 
creusée comme celle de la descente, dans le  grès e t  dans le  
schiste, puis sur  le  plateau, qui porte la IIaye de  Fourmies, 
nous retrouvons le limon jaune. 

Avant d e  ?escendre B Fourmies, dans la vallée dc la 
Petite-Hellie, aux Noires-Terres, nous rencontrons sous le  
limon une marnc  argileuse vcrte ; l'étude des puits nous 
aurait montrf, qu'elle couvre, sous lc limon, ilne grande 
partie du platcau ; elle appartjcnt au sol. Dans Fourmies 
mêmc, des deux c&Ps de 13 valldr, nous voyons des grEs 
et dr:s scliisti:~ loiijours en couclies inclinkes; il n'y a d'cx- 
ception que  pour la vallée, qui est remplie d'argile 
tourbeuse. 

S u r  le  plateau qui est a u  rioid de  Fourmies, enlre les 
deux bras de la Pelite-EIelpe. ou rençoIitre encore la marrie 
verte sous le limon et de plus il y a quelques buttes isolées 
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de sable, qui font saillie et qui n e  sont pas recouvcrtcs dc  
limon. Telle est c ~ l l e  di1 bois d u  Faulx h Glaçeon. Le sable 
appartient la fois au sol et au sous-sol, au mbme tilre que 
les rochers des vallées. 

Des faits du  méme genre se  retrouvent entre la Petiie- 
IIelpe et la Grande-Ilelpe, du  pont de  Sains 3 Avesnes, 
entre la Grande.Helpe et la Sambre, d'Avesnes h Berlai- 
mont. Partout les vallbes nous montrent de  l'argile 
tourbeuse, couverte de  prés que la rivière inonde tous les 
hivers, el sur  les flancs, des rochers [le gres, de schiste et  
de  calcaire dur. Partout les plateaux présentent des marnes 
vertes surmonlées de  limon, et  par place quelques butles 
d c  sable. 

Nous Iraversoos la Sambre et sa large vallée d'inonda- 
tion. A Berlaimont nous apercevons encore quelques tkies 
de rochers calcaires qui disparaissenl sous les marnes 
verles ; celles -ci sont recouvertes de  marnes bleues, et 
nous arrivons dans la foret d e  Mormal dont le sous-sol, 
formé de marne et locslernenl de sable, est recouvert d'un 
épais limon. Nous alleignons Le Quesnoy, construit a u  
sommet d u  plateau, nous voyons une  sablière entre la ville 
e t  la gare; a u  nord du Quesnoy, A Orsinval, la Rhonelle 
coule dans une profonde vallde dont les escarpements sont 
formes d e  craie blanche. Entre Orsinval e t  Valenciennes 
on n e  voit que du limon et  d e  la craie, à l'exceplion d 'un  
pelil monticule de  sable qui fait saillie près d'Artres. La 
vallte de i'Escaut nous présente encore au fond de l'argile 
tourbeuse et sur  les flancs de la craie. 

Dés qu'on a dépassé Anzin. on voit le  sable dans lcs 
moindres trous qui  traversenl le limon. Le sable, toujours 
sous le litnori, forme le sous-sol de  la forkt de Si-Amand. 
Les bords.de la vallée de la Scarpe ne montrent pas de 
craie, et presque jusqu'a Lille, il y a une plaine unie  ou  le  
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sable et  l'argile apparaissent sous le limon, plaine si unie 
que les plus profondes t rmchées de la ligne de  Lille A 
V8lencierines ne  dépasserit pas 60 ceniirn~tres. 

Mais, apr6s avoir passé la vallée bourbeuse dela  EiIarque 
A Fretin, on retrouve la craie qui es1 exploilée conlrela gare 
meme. Toute la plaine d e  Fretin, Ronchin, Lezennes, 
montre, la craie sous le  limon. Autour de  la place de  Lille, 
on  a enlevé le  limon pour le délardement de la  forlification, 
de  sorte que la craie affleure partout dans le champ de 
manœuvres. 

La vallée de Id Deûle est encore tourbeuse. Au nord de 
Lille commence la plaine de la Flandre au sous-sol argileux. 
Elle est inierronipue par la vallée de la Lys et on y voit 
surgir quelque- buttes sableuses, que l'on décore du nom de 
monts, le mont Cassel, le mont dcs Cals. elc. 

Le sol, qiii b ~ i s s e  insensiblement, a r r i ~ e  à Bergues pres- 
qu'au niveau de la u e r .  Alors le limoii cesse el la plai~ie 
mariiime commence avoc son sol formé de  sable et de 
tourbc. On atteint ainsi Dunkerque, ou les  dunes séparent le 
continent de  la mer. 

E n  r6sum6, ce court voyage a travers l e  département nous 
a montrd trois grandes catdgories de sol. 
10 Le limon jaune, qui couvre tous les plateaux. 
20 L'argile tourbeuse qui  remplit le fond des valldes. 
30 Lc sable et  la tourbe de la plaine maritime. 
Sous le  sol vient le sous-sol, qui présenic aussi dans le 

département trois grandes divisions. 
10 Il est formé de schisies, de grés et J e  calcaire dur  sur 

13 rive droite rlc la Sambre. 
20 11 est essentiellement marneux c l  crayeux entre la 

Sambre et l'Escaut cl dans la plaine a u  S. de  Lille. 
30 Il est argileux e t  sableux dans le reste du  dépar- 

temenl. 
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Le schiste, le gres et  le calcaire appartiennent aux ter- 
rains primaires; la marne et la craie aux terrains seccn- 
daires ; l e  sable et  l'argile aux terrains tertiaires. Le limon 
des plateaux est rapporte à l'époque quaternaire; quant 
aux alluvions tourbeuses des vallees et aux sables d e  la 
plaine marilime, ils sont de l'époque géologique r k e n t e .  

Commençons par leur  htude. 

Terrain rdcent. 

Si l'on fait u n  trou d e  quelques décimétrcs dans la plaino 
maritime, l'eau arrive immédiatement; le sol est sablon- 

Fig. 1. 

Coupe des terrains rbcent.s de la plaine maritime. 

Dunkerque. B:rgnes. 

z .  Sable des dunes e t  di1 littmral. 
S. Sable marin de  l a  plaine maritime. 
t. Tourbe avec poteries gallo-romaines. 
r .  Sable marin qualeruaire,  connu seulerrient 

par  les sondages.  
a. Lirnuri quaternaire.  
F .  Argile des Flandres. 

ncux, t,rés perméable. Le sable a 3 mètres environ d'&pais- 
seiir ; il rcpose sur  unc  couche &? tourbe qui a prEs de  
1 rnbtre. A la surface de Iü tourbe, sous le sable, on lrouve 
des poteries et des monnaies gallo-romaines; on peut en 
conclure que  la tourbe consiitnail le sol que nos ancetres 
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foulaient aux pieds pendant la domination romaine. Quant 
au sable qui est au-dessus, il contient des coquilles ma- 
rines. La mer a donc couvert le nord de notre départe- 
ment, ce que nous appelons la plaine maritime, depuis l'ére 
chretienne. 

Les alluvions tourbeuses des vallkes sont du gravier, des 
sables, de l'argile, apportCs par le cours d'eau lors de ses 
crues, dela tourbe, qui s'est formée dans les marais voisins. 
Elles conliennent des d6hris qui prouvent leur âge récent, 
soit des poteries et des monnaies romaines, soit des instru- 
ments de l'Açe de bronze, on inéme des haches de pierre 
polie, soit des restes beaucoup plus modernes. Ainsi aux 
portes de Lille, à l'entrée de Canteleu, on a trouvé dans les 
alluvions de la Deûle, d 2 mélres de profondeur, des poteries 
du temps de Louis XIV. 

Terrain quaternaire ou diluvien. 

Le limon qui couvre les plateaux a souvent 10 métres 
d'épaisseur. On peut le diviser en deux parties. 

Fig. 2. 

Coupe des terrains quaternaires et rècenls 6w7c valide du 
sud dfc ddpartemenl. 

C. Craie. 
d' Couche de  cailloux roulks inférieure. 
a' Limon gr is  à succinée. 
à" Couche de  cailloux roulés supérieure. 
a" Limon jaune supérieur.  
b. Terra in  récentde  l a  vallée : caillouxroulés, 

argile tourbeuse e t  limon d'inondation. 
c. Limon d e  lavage. 
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La partie supkrieure jaune, formée de  couches multiples. 
diffdrentes, plus ou moins argileuses ou  sableuses, n'a pas 
d'autres fossiles que quelques coquilles d'hélix ou escargots 
terrestres. 

La partie inférieure grise, plus argileuse, contient une  
grande quaniité d e  coquilles d e  succinées, mollusques qui  
vivent dans les prairies et  les bois humides. Trés  souvent 
elle se  termine superieurement par  une  petite coucho 
tourbcuse, où l'on rencontre des d6bris do mammifEres ei 
en particulier d'élhphants. 

Dans le voisinage des vall6es, des coiiches dc cailloux 
roulés viennent s'ajouter a u  limon; il y a une couche de 
ca,illoux roulés A La base du limon gris e t  une autre  A la base 
du limon jaune. C'est dans ces ddpdts de  cailloux que l'on 
trouve en plus grande quantite les dents d'élbphants, de  
rhinocéros, de  lion, d'hykne et  autres animaux qui  n e  
vivent plus dans le  pays. C'est la aussi que l'on rencontre 
les silex taillés, qui sont les plus qnciens t6moignages de  
l'existence des hommes dans notre region. 

Ces couches d e  cailloux roulés n'exislent pas sur  les 
plateaux. Ce sont les restes d'anciens cours d'eau beaucoup 
plus importants que les cours d'eau acluels. 

Sur  les pentes i l  y a du  limon qui y est amené chaque 
jour par le lavage et le ruissellement des eaux pluviales. 
C'est un  mdlange de tous les élements qui constituent les 
coteaux. 

Terrains tertiaires 

Nous avons vu que le  sol de la plaine d u  champ de  
manœuvres 1 Lille est formC par  la craie; il en est de  mEme 
de toute la partie ouest de la Ville : Wazemmes, Esquermes, 
les hloulins, I'ancienne Porte de Paris,  o ù  las fortifications 
Ctaient aussi Ctablies sur  la craie. Nais a mesure qu'on 
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s 'a~ance  vers le N.-E. on constate que la surface de 13 

Fig. 3 

Coupe des terrains tertiaires au Nord de Lille. 

N. Faohoorg Champ S. 
St-Maurice Lille de manoeniras 

C. Craie. 
1. Argile de Louvil. 
t. Tuffeau à Cyprina planata. 
o .  Sablc d 'ostricourt .  
r. Argile des Flandrcs.  
a. Limon. 
S. Dépôt récent de la vallke de la D A Û I P I  

craie s'enfonce. A la Porte de  Roubaix, la craie est recou- 
verte par une petite couche d'argile noire, surmontée elle- 
meme de plusieurs métres de sable vert trés fin, contenant 
des bancs cohérents d'un gres sableux calcarifhre que nous 
dbsignerons sous le nom de Tuffeau. L'un de ces bancs est 
couvert de moules d'une coquille lamellibranche, la Cyprina 
planata. Il est curieux de remarquer que ce luffeau à 

Cyprina planato sc trouvo aussi sous une partie des forti- 
fications de Douai, de Valenciennes, de Cambrai, de 
St-Orner. 

En montant le faubourg dc Roubaix, on trouve du sable 
vert exploité qui est supérieur au tuffeau. 
Ces trois lerrnes : argile, tuffeau, sable, constituent 

l'assise du Londénien. L'argile trks mince Lille, devient 
plus épaisse vers le nord, la Madeleine, Radinghem, etc. 
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Elle a été exploitée anciennement A Louvil prEs de 
Cysoing; c'est pourquoi on la connait sous le nom d'argile 
de Louvil. 

Quant aux sables, ils sont exploités partout aux environs 
de I A e  A Ennetieres - en - Weppes, Mons - en - Barœul, 
Ostricourt. 11s sont connus souslenom de sables dlOstricourt. 

L3 craie qui était A Lille (quartier de Wazemmes), A 
20 m81res au-dessus du niveau de la mer, est 2 Armcn- 
tieres 2 50 mktres au-dessous do ce nivcau. Lc landénicn 
qui la recouvre a une épaisseur d'environ 40 mètres, qui 
se dbcomposent de la rnaniEre suivante : argile de Louvil : 
10 m.; Tuffeau : 10 m. ; Sables dlOstricourt : 20 métres. 

Mais A Armentibres, le landhien ne constituc pas le 
sous-sol. Au-dessus du sable on renconlre 15 mbtres de 
glaise ou argile plastique bleu foncé. C'est le cotnmence- 
ment de l'argile des Flandres, qui forme sous toute la 
Flandre, jusqu'h la plaine maritime, ilri sous-sol imper- 
méable, froid et humide, parfaitement approprié h la cul- 
ture des prairies. Elle atteint A Bailleul prks de 100 mhlres 
d'épaisseur : on peut y distinguer trois assises, qui ont kt6 
désignées h partir de la  base sous les noms d'argile 
d'orchics, argile de Roubaix, argile de Roncq. Leur ensemble 
constitue l'étage dit Yprdsien. Parmi les fossiles qu'on g a 
rencontrbs, je vous citerai une petite Nummulite (Nummu- 
lites planulnla), et une Turrilelle (Turritella edita). 

La plaine des Flandres est surmontée d'un certain 
nombre do petites collines trés visitées par les touristes : 
mont de Cassel (157 métres au-dessus du niveau de la 
mer), mont des Récollets (140m), mont des Cals (158"), 
mont de Rœscheppe (137m) ,  mon1 Noir (131m), mont Kemmel 
( l l O m ) ,  etc. 

Le sol sableux de ces collines trariche sur le sol argileux 
de la Flandre. 11 est form8 de couches peu épaisses, 
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presque horizontales, qui sont 3. peu prés les m @ m ~ s  dans 
toutes les collines. Nous prendrons commc exemple les 
collines de Cassel et des Récollets, ou ces couches sont 
mieux developp6es et plus compl~tes que daris les autres. 

Fig. 4. 

Coupe des terrains lerliaires d e  Cassel. 

MONT 
MONT CASSEL. D E S  HECOLLBTS. 

Cnstellon Grande 
Noriniciim figlise. Gendarmerie. carrikre. 

1. Argile des  F landres .  
2. Sab le  g r i s  glauconifére.  
3. Marne à Tur i te l les .  
4. Sable  à Roste l lar ia  arrzpla. 
5. Sable  ct g r è s  àNummulitea lcewigata. 
6. Sable à Ditrupa otrangulata. 
7.  Sable  à Numm,uLites ~ a r i o l a t a .  
8. Argile  sab leuse  gluuconifère à Pecten eorneus 
9. -4rgile gr i se  d e  l a  Gendarmer ie .  

10. Sable d e  Diest .  

La premikre couche sableuse qui surmonte l'argile des 
Flandres est un sable gris glauconif&re assez gros; il a 
10" d'bpaisseur. II es1 peu visible i Cassel, mais il est tres 
développb au mont des Cats et au mont Noir. Il est sur- 
rnonté par 2 B 3 métres de marne sableuse verdalre, rem- 
plie de fossiles Turitella edi ia ,  C a r d i u m  porrulosum, Cur- 
diia phnicosta. Cette couche de marne est Lrks visible a u  
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mont des Récollets et i Cassel sous le cimetikre. Elle 
appartient encore, ainsi que les sables sous-jacents, A 
l'étage Yprésien. 

Les sables de Cassel proprement dils, qui représentent 
dans le Eord l'eiage Parisien sont exploitCs la grande 
carribre des Récollets. On y a distingué plusieurs niveaux 
caractCrisès par leurs fossiles. Ce sont les suivants : 

1. Sablc blanc avec hancs d e  grés  dur & Ros- 
tellaria arnpla, Lenita patellaris, 
Ostreaf label lula .  . . . . . . . . 1 0 m  )1 

2. Sable et grès  à Nummulites Zœoiga8a . . ld0 
3. Sable 5 Ditrupa strangulata. . . . . . lm » 

A la base de cette dernihre couche, on trouve du gravier. 
des galets, des Nummulites lœvigata roulISes etde nombreuses 
dents de requins et de raies (Miliobatcs). On en conclut 
qu'aprés le dép0t des sables A ATunanaulites l~vigata il y a 
eu émersion partielle du sol, et que les premiers sables à 
Uitrupa se sont déposés sur le bord d'une plage. 

4. Sable e t  bancs d u r s  calcareo-sableux à 

Nummulites <sariolaria . . . . . 8 m  » 

Ce sable est tri3 fossilifbre, on y trouve dans le banc 
dur d u  bas un grand cérite (Cerithium giganteum), dans le  
second banc dur un nautile (Nautilus Burtini). et dans les 
bancs supkrieurs d'abondantes Ostrea inpata. 

S .  Argile glauconifère à Pecten corneus . . 1 6 m  » 

Cette couche devient de plus en plus argileuse 2 mesure 
que l'on s'élbve ; elle se termine par une couche d'argile 
grise qui forme un pclit niveau de source prbs de la gen- 
darmerie à Cassel. 

La colline de Cassel est couronnée par 20 m. de sable 
grossier ferrugineux rougeatre à la base duquel il y a des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



galets parfaitement arrondis de silex. Les géologues belges 
l'ont appelé sable de Diest ou Dieslien. 

Toutes les autres collines de la Flandre ont 3 peu prks 
la meme structure ; les diverses couches ont des épaisseurs 
variables, mais elles se suivent dans le meme ordre. On 
peut en  conclure que les collines étaient primilivement 
r6unies et ne constituaient qu'un m&me plateau. 

Toutefois les sables de Diest ne recouvrent pas toujours 
la m&me couche. Ils se trouvent aux environs de Lille 
en des points où manquent les sahles de Cassel. La mer ofi 
ils se sont d6posds avait donc une t!tcndue plus grande quc 
celle des sables de Cassel. On dit que les deux couches sont 
en slralification Iransgressiue. Le sol de la Flandre a été 
émergé aprbs le dépdt des sables de Cassel et plus tard la 
mer est revenue le couvrir en s'8lendant au-del2 de ses 
limites primitives. Les galets que l'on trouve à la hase des 
sables de Dies1 ont été apporl6s par les flots envahissanls de 
la nouvelle mer. 

Entre le dép6t  des sables de Cassel et celui des sables de 
Diest, il s'écoula un temps énorme; car on constate qu'en 
Belgique, aux environs de Tongres, il y a une centaine de 
mktres de sable et d'argile divers entre les sables de Cassel 
et ceux de Uiest. Dansle sud de la France et dans l'Italie, les 
dépdts correspondants sont séparés par plusieurs ceritairies 
de métres de sbdiments, qui ont dil exiger un temps très 
considérable pour leur dEp6t. Pendant ce temps la Flandre 
Btait émergée et faisait partie d'un continent. 

Les sables de Diest appartiennent A l'époque g6010gique 
la plus récente, celle qu'on nomme commuriément pliac8îze. 

Nous avons dit que les collines flamandes étaient primi- 
tivement rkunies. Leur isolement actuel est le résultat du 
ravinement de l'époque diluvienne. Les courants puissants 
de celle époque ont produit un vaste dhblaicment de 
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presque tout le sol de la Flandre, dont il n'est resté que 
quelques pitons, qui sont comme les tdmoins du  niveau de 
I'ancierine plaine. Nous avons Bludié ces phthonibnes 
l'année passde, dans le  cours de çéograpkie physique ; je 
n 'y  reviendrai pas. 

Nous venons d'dtudier le sol tertiaire au nord de  Lille, 
nous allons maintenant l'btudier au  sud. 

Fig. 5. 

Coupe des  terrains lertiaires du bassin. d'Orchies. 

Secliri. Nuns-en-Pkvèle. Leforest. 

C. Craie.  
a. Argile de I.ouvil c t  tuffcau 
b. Sables  d'0slr.iüour.t. 
c. Argile d 'Orchies .  
d.  Sable  de Mons-en-PevGle. 

La plaine de craie dont fait partie le champ de manœuvre 
s'&end jusqu'A Cysoing, Lesquin. Seclin. Au-delà, vers le  
sud, la craie s'enfonce comme a u  nord d e  Lille et l'on voit  
apparailre succ~ssivement  les divers couches du l a n d h i e n .  
D'abord l'argile d e  Louvil (Louvil est prés d e  Cysoing), 
piiis le ti~ffilau et  enfin les sables d'ostricourt. Les grandes 
sabliEres d'0slricourt fournissent un  sable blanc, A grains 
plus gros que celui de Mons-en-Barœul; il est encore 
mdlarig6 d'un certain nombre de grains verts de glauconie. 
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Le sable d'0stricourt est recouvert par l'argile d'Orchies 
dont la base est feuillelbe e t  ser t  A faire des pannes, des 
tuiles et des tuyaux de  drainage à Wahagnieset A Libercourl. 
L'argile constilue une petiie colline dont l e  sommet est au  
village de Mons-en-Pévèle. La on rencontre au-dessus de 
l'argile du  sable trés fin: jaune verdgtre, qui contient des 
plaques calcaires remplies de Nummulites planulata et des 
Ttir~itella ed i ta .  Ce sont les mémes fossiles que ceux de 
l'argile de Roubaix, aussi doil-on considérer les sables dc  
Mons-en-Pévtle comme de  même àgé que l'argile de 
Roubaix. Pendanl que la mer  déposait de l'argile dans le 
bassin de la Flandre, elle apporlait des sablcs fins a u  sud 
de  I A e .  

Si on continue A s'avancer vers le sud, on voil l'argile 
disparaître ailprés de  Landas. Les sables occupent alors un 
large espace; ils forment Ic sol de  la foiet de  St-Amand ; h 
Anzin on rcncont.re le tuffeau ; quant a l'argile de Louvil, 
elle ne se  montre pas de  ce cdtk. A Valenciennes la craie se 
relève ; elle e s  au  moulin duRoleurA l'altitude de 60 mfitres. 

Ainsi les terrains teriiaires forment entre Lille et 
Valanciennes un petit bassin qui  remplit une  dépression, 
la craie ayanl la forme d'une cuvette. On le désigne sous 
le  nom de bussin d'Orchies. 

On remarquera combien est étroit le massif de craie, qui 
sépare le bassin d'Orchies du bassin des Flandres. ils 
constituaient probablement A l 'époque landénienne un  haut  
fond, que  les flots recouvraitnt, mais ou il n e  s e  faisait 
aucun dé@. On pourrait aussi adiiietlre que les couches 
landeniennes ont recouvert l e  plateau crétacé de  Lille et 
qu'elles ont 618 enlevées par le ravinement diluvieo. 

Au-delà de  Valenciennes et de  Douai, on trouve encore 
des sables blancs ou  gris qui  ont été désignés sur  la car!@ 
géologique sous le nom de sables d u  Quesnoy. C'est la 
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m&me couche que celle des sables d'Ostricourt, mais ils 
ont perdu presqu'entiérement leur glauconie. On y trouve 
A la partie superieure du g r è ~  A surface arrondie et  mame- 
lonnée, qui a servi h paver presque loules les routes du  
département. Aussi les carrières e n  sont Bpuisées. Les 
sables s e  rencontrent sur  les plaleaux des environs de 
Douai, de Valenciennes, de  Cambrai, du  Quesnoy, de  
Landrecies, de Bavai. Mais ils sont e n  petits amas dissé- 
m i n k  et  complètement cachds prir le limon. Si on pouvait 
enlever le manteau de  limon qui couvre le  département, on 
verrait alors les sables saillir au-dessus de  la plaine de 
craie en petites buttes isolées, comparables, aux dimensions 
près, aux collines sableuses de la Flandre. Comme pour 
les collines de la Flandre on doit attribuer l'isolement des 
bulles d e  sable aux ravinemenls. Toute la massc de  sable 
qui couvrait le  plateau d'une couche continue et dont les 
bulles ne  sont plus que les Lémoins. a dté enlevée par les 
courants de  l'époque diluvienne, h l'exception de  qiielquee 
lambeaux situ& au  point de séparation des eaux ou 
protégés coiitre les courants parce qu'ils élaierit situés dans 
de léghres anfractuosités de  la craie. Les blocs de  gres n'ont 
pu être transportés par les courants qui enlevaient les 
sables; ils sont restés sur  place, aprEs avoir étE renversés, 
et avoir culbuté les uns  sur  les autres. Ils sont acluellernent 
recouverts par le limon et on  est obligt'! de les rechercher a 
l'aide d'une sonde. 

Le sable ne contient pas de fossiles, mais dans le  grès 
on trouve quelquefois des débris de vcgétaux, des feuilles 
de palmier, de laurier, d e  cliéne A feuillage persistant, qui 
prouve111 que notre pays jouissait A cette &poque d'un 
climat beaucoup plus chaud que le climat actuel. 

A plusieurs niveaux dans le sable, il y a de  l'argile e n  
petites couches lenticulaires plus ou  moins etendues. On 
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l'a souvent exploitëe pour  la fabrication des pannes et des 
poteries. A Englefontaine prés  du Quesnoy, l'argile est à la 
base du  sable; à Ovillers prés de Solesmcs, elle est au milieu ; 
ii Eourlon prés d e  Cambrai, elle est & la partie supërieurc. 

Sous le  sable on rencontre partout, dans la région dont 
nous parlons, une  couche tertiaire plus ancienne dont 
la nature est très variable. 

A Valenciennes, A Douai, 1 Cambrai, c'est le m&me 
tuffeau que l'on trouvait aux environs de Lille. A Clary. 
il y a le  tuffeau et  bous le  tuffeau une argile plastique 
grasse qui a servi & faire des poteries e t  des drains. A 
Solesmes, le Cateau, Landiecies, etc. le  sable repose sur  
une argile verte ou brune remplie de  gros silex cornus, 
us&, cassés, mais non roulks. C'est l'argile ou  conglomdrat 
à silex. A Berlaimont e t  3 Maubeuge, la partie infërieure 
des lerrains lertiaires est conslituée par  de  l'argile mar-  
neuse grise qui a 616 désignke sous le nom de  marne de la 
Porquerie. 

Sur la rive droite d e  la Sambre e t  dc la Petite-IIelpe, 
c'est-&-dire sur le terrain schisteux de l'arrondissement 
d'Avcsnes, on reucontre encore quelques butics de  sable 
el de grés. Or] peut citcr la butte d u  Bois du  Faulx prbs de 
Glagean. Cc sable est quelquefois trhs blanc comme & 
Sars-Poteries et B Sains. IL contient alors des Gancs d'argile 
plaslique noire et mbme des couches de  lignite pyriteux 
qui a ëté employd e n  agriculiure sous le  nom de cendre. 

On peut suivre le  sable et  les autres couches inférieures 
dans le  nord du département d e  l'Aisne jusqu'S Laon, oii ils 
disparaissent en s'enlonqant sous les terrains tertiaires du 
bassin de  Paris. On peut doric affirmer que  le landenien 
s'est ddpos6 dans une mer qui couvrait tout le nord de la 
France. 

Il n'en est plus de  méme des couches sup6rieures. 
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L'ypresien est représenté à Laon et dans l e  bassin de Paris, 
par des sables tout à tiit  semblables h ceux de nlons-en- 
Pivble; mais il n'y a aucunt: trace de celte couclie enire 
Mons-en-PévEle et Laon. 

Quant aux  sables de Cassel, qui se  retrouvent aussi h Laon 
sous forme de  calcaire grossier, ils ont laissé des preuves de 
leur présence daris le  sud du déparlement. Aux environs de 
Busigny, i l  y a ,  à la hase du limon ou  siir le  sahle landenien, 
des cailloiix de griis imprégné de silice, qui est passé A l'état 
dc silex ct qui renferme de nombreuses empreinlcs dc 
fossiles, en parliculier des Nr~mnztdiles lcevigata. Ces débris 
se retrouvent aux environs de Valencictnnes et de TrtYon. 
La couche 3 donc couver1 une grande parlie du département. 
Elle a été ddmanlelée e t  enlevée en m é m e  temps que les 
sables landéniens. 

En résumé les couches terliaires d u  déparlcment du 
Nord nous montrent la série suivante : 

Néogene Pliocène ~iioyeii 
ou  Diestien. Sables de Diest 

[ Argile giauconifère à Pecten 

j 
corneus .  

Parisien 
Sables àATummulites oar io lar ia  

ou sables 
Sables à Di t rupa  stratzgulata.  

de  Cassel 
Sables i Nummul i t e s  lrroigata 

et silex 5 Nummul i t e s .  
% Sables à. Xoste l lar ia  ampla .  

Argile de  Roncq ;  Marne à turri- 
Ypr.(:sie~i. te l les .  

1 Argile de Roubaix e t  Sables de 
Mons-en-Pévèle. 

/ Argile d'Orchies. 
Sables d'0str.icour.t. 
Tuffeau, Argile de  Louvil, Con- 

glomérat à silex, Argile de 
Clary, Marne de  la I'orquerie. 

Anna le s  de La S o e i i t i  ~ i o l o ~ i ~ r i e  d u  Nord ,  T . X V I .  16 
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Terrains secondaires. 

La craie et la marne crétacée couvrent tout le dépar- 
tement du  Eord $ l'exception d'une petite région située s u r  
la rive droite de la Sambre et  de  la Petite-Helpe, où  elles 
n e  se trouvent plus que par lambeaux sur  les hauteurs. 
i"dais a!i N. de Lille, elles s'enfoncenl a une grande profon- 
deur  sous le terrain tertiaire des Flandres ; entre  Lille et 
Valenciennes, elles sont aussi à une profondeur assez 
grande sous les couches tertiaires du  bassin d'Orchies. 
Partout ailleurs la craie et la marne forment le  fond des 
vlill4es et on les trouve i une faible profondeur, dés qu'on 
creuse le limon el les sables tertiaires, qui couvrent les 
pla tedux. 

La craie est d u  carbonale de chaux presque pur, tendre, 
tarhant les doigk ; examinée au microscope, elle s e  montre 
composée de grains amorphes, mklançés d'une grande 
quantite de petitcs coquilles de  foraminiféres qui  appar- 
tiennent surtoul au groupe des globigérines. 

La marne est un  méla~ige de  craie et d'argile. Ces 
mélanges se font eu toutes proporlions; on peut trouver une 
s61,ie de marnes qui forment le passage erilre la craie pure 
et l'argile pure. 

La craie contient trBs souvent des silex et des pyrites. 
La glauconie, minéral e n  grains verls qui est un silicate 

d'alumirie de fer e t  de potasse, se rencontre souvent aussi 
daus la craie el daris la marrie. Quand elle est abondante 
la roclie prend une couleur verle;  lorsqu'il n'y a que 
peu  de glauconie la couleur de la craie est grise. 

Enfin certains bancs dû craie contiennent di1 phosphato 
de  chaux, soit en concrétions nodulaires isolees, soit en 
grains disséminés dans la craie qui  présente alors une Leinte 
grise ou brunfitre. 

Les principales variélis de craie et de  marne  sont : 
1 0  La craie blanche, pure, tendre, a cassure conchoïdale. 
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Elle est exploitée pour faire d c  la chaux, à Loos, à Hcllcm- 
mes, aux enviroiis de Douai,  de Cambrai, de  Valenciennes. 
ElIr, cont,ienf. dcs silex d'une manière irrciguliiire. Ainsi ils 
sont nombreux h Loos, landis qu'ils manquent Ii IIellemmes. 
On y trouve des fossiles, surtout des Iriocerarnes (Iraoceramiis 
ins:olulus) et  des oursins (Micraster cor-testudiaarium et 
Echinocorys vulgaris) . 

20 La craie 2 bdtir est grisatr'e et plus dure,  parce qu'elle 
coniient un peu d'argile et un  peu de glauconie. Elle a éld 
aclivement exploilée comme pierre  d e  Laille jusqu'a ce que 
les chemins de fer aien! permis d'amener dans Je nord la 
pierre de  Creil. Toutes les anciennes maisons des villes d u  
Nord surit construites avec cette craie; elle se  pr6tait 
admirablement ai:x moulures et aux décoratiuns. Aussi 
existe-t-il beaucoup d'anciennes carriéres souterraines 
aulour de Lille, d e  Valenciennes, de Cambrai, etc. Les 
fossilcs qu'on y trouve sont presque les mêmes que ceux 
de la craie lilanche. 

30 La craie grise désignée d m s  le Cambrésis sous le nom 
de tourteau. Elle contient 7 O/, de  glauconie. Elle es1 tantôt 
tendre et presque pulvérulenlc, lant61 assez dure pour 
pouvoir servir de pierre de construction. Le phosphate de 
chaux s'y trouve fréquemmerit Aux environs de Lillc, il est 
3 I'élal de nodules e t  il conslilue un ou plusieurs bancs 
dksignés sous le  nom de  lutz. Dans la vdllée de la Selle, le  
phosphrile es1 en grains disséminés dans la craie. Ses 
fossiles sont encore peu connus; on peut citer Micraster 
breviporus (anciennement nommé !M. Leskei). 

40 La craie A silex cornus. Celte craie est légèrement 
marneuse ; elle contient prEs de 5 0 / 0  d'argile fine verdalre. 
Elle est surloul caractérisée par ses gros silex irrégulih-e- 
ment branciius el désignés sous le nom de  corizus. Parmi les 
fossiles le plus abondant est l'oursin appelé Micrasler 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



breoiporus. Cette craie est exploitée aux environs du  
Quesnoy, de  Solesmes, du  Cateaii. 

50 Craie marneuse à cimrnt. Craie compacte assrz dure 
renferuian t 14 % d'argile On s'cn sert pour la fibrication du  
ciment h Cysoing. A Solccmcs ct a u  Cateau, on e n  fait de 
la chaux maigre. L'lnocernnaus Brongniar t i  y est frdqucnt. 

63 Narlctte. Marne grasse d'un blanc vcrdfitrc, cxploithe 
pour être mBlangEe au  charbon 5 Rouvinfsl Landrecics, 
Prisches, rtc. Elle rcnfcrmc 26 h 33 O/. d'argile. On y trouve 
en trks grande abondance la Terebrntulina gracilis. Elle 
forme des bancs inlercalés dans la variéid prfchdcntc. 

70 Diivtls. Marne bleue ?rés argileuse, contenant 66 "/, 
d'argile. Elle forme le sous-sol des  p r a i r i ~ s  de la Sambre. 
Le fossile le plus commun est l 'lnoce~amus lnbiatus.  

8" Tourlia Marne verte glauronifh-e contenant 20 O/. de 
calcaire, de 10 h 200,'~ d'argile et jusqu'à 50 O/, de glauconie. 
Les fossiles y sont assez abondants. On y trouve une zône 
siipérieure caractérisée par une belemnite : Belemnilesplenus;  
plus lias le  fossile le plus Lypique es1 le  Peclept asper.  

Fig. 6. 

Coupe du  terrnirz crdlclce de Lille d Aaesnes. 
Lil le .  Valenciennes.  Gommegnies. Avesnes.  

Le Qiiasnoy. Berlaimont. 

P. Terra ins  primaires.  
a .  ' ï o ~ r t i a .  
b. Drevss. 
c .  Craie marnpuse et rnarlettes. 
d .  Craie à cornus.  
e. Craie grise.  
f .  Craie A bâtir. 
g. Craie blanche. 
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Ces différentes variétés de craie ct  d c  marne sont super- 
posées dans I'ordre oii elles sont cilécs. dc sorte que le 
tourtia est la pliis profonde ct  la plus ancienne. et la craie 
blanche la plus dlevée e t  par conséquent la plus rbcente . 

Si on fait un puits 2 Lille. on  trouvc succcssivcment : 

Craie blanche . . . . . . . . . .  22a 
Craie à bâtir  . . . . . . . . . . .  3 
Craie grise avec  tun . . . . . . . .  4 
Craie à silex cornus . . . . . . . .  2 
Craie marncuse e t  marlcttc . . . . .  10 
Dièves . . . . , . . . . . . . .  25 
Tourt ia  . . . . . . . . . . . . . .  1 

A Valenciennes on rencontre : 

Craie à bAtir . . . . . . . . . . .  3m 

Craie gr ise  . . . . . . . . . . .  3 
Craie a silex cornus  . . . . . . . .  15 
Craie marneuse e t  niarlette . . . . .  15 
Diévcs . . . . . . . . . . . .  18 
'I'ourtia . . . . . . . . . . . . .  2 

Entre Valenciennes et le Quesriog on trouverait : 

Craie grise . . . . . . . . . . .  Zm 
Craie à silex cornus . . . . . . . .  15 
Craie marriouse et  ~ n a r l e l i e  . . . . .  15 
Dièves . . . . . . . . . . . . .  25 
Tourt ia  . . . . . . . . . . . . .  3 

Au Quesnoy. les puits traverseraient : 

Craie a silex cornus . . . . . . . .  15m 
Craie marneuse et  marlette . . . . .  15 
Diéves . . . . . . . . . . . . . .  25 
, . 1 ourtia . . . . . . . . . . . . .  3 

A Gommcçnics. on a : 

. . . . .  Craie marneuse et  ~riarlette 15m 
. . . . . . . . . . . . .  Dievcs 30 

Tourt ia  . . . . . . . . . . . .  3 
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A l'O. de  Berlaimont, on a la série : 
DiBves . . . . . . . . . . . . .  33m 

Tourtia. . . . . . . . . . . . .  2 

Enfin sur  les plateaux prés d'Avesnes, on trouve sous le 
limon : 

Tourtia . . . . . . . . . . . . .  3 m  

De ces observations nous pouvoiis tirer plusieurs déduc- 
tions importariles. 
10 Les diverses variél6s do craie et de  marne se  ren- 

contrent partout dans le meme ordre.  Ellesconstiluent donc 
des couches régulibres. 

20 Bicn que 13 sur.face du sol s ' 6 l h c  depuis Lillc, ou clle 
est à l'altitude 23 rnéti.es,.iusqu'k kvesnes oii cllc atleint 200 
mktres au-dessus d u  niveau do la mer, les couches sup6- 
rieures de  la craie disparaissent a mesure que l'on avance 
vers l'Ardenne, c'est-h-dire vers la montagne. Ce fait tient 
à ce que l'Ardenne formant l'ancienne limite d e  la mer 
crétac&e, la posilinn d u  rivage avangail vers L'Ouest A 
mesure que le  fond de  la mer  s e  comblait par des sédiments. 

30 La série des couches crétacées qu i  affleurent, c'est-à- 
dire qui viennent apparaltre ,2 la surface du sol, lorsqu'on 
se dirige de Lille vers 1'Ardonne cst la mOme que celle que  
l'on trouve A Lille c n  creusanl un puits. Celte remarque 
r tpond A la prdoccupation de beaucoup de personnes qui 
supposeni que nous n e  pouvons connaitre les couches 
profondes qu'en faisant des trous. Vous venez de  voir qu'il 
nous suffit de  nous diriger vers !es montagnes, pour 
rencontrer la sér ie  des couches profondes dans l'ordre 
méme de  leur superposition dans la plaine. 

La craie qu'on exploite aux environs de Lille n'est pas la 
partie supkrieure d e  la craie blanche. Quand on fait un 
puits profond dans les Flandres, on trouve plus de 100 
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métres de craie blanche plus récente que celle de  Lille. Le 
meme fail s e  reproduil aux environs de Mons par suite 
de circonstances qu'il est impossible d'indiquer ici. 

Si o n  examine la surface de la craie sous le  terrain 
tertiaire, on voit que cette surface a 616 durcie. O n  y 
distingue d e  petits trous ronds semblables i ceux que font 
certains mollusques s u r  les rochers du rivage. A la partie 
inférieure des couches tertiaires, il y a des çalcts arrondis 
de  silex. O n  e n  coiiclut q u e  le ddpdi des terrairis tertiaires 
n'a pas succtSdtb immédiatement  il^ celui de la craie. Celle-ci 
n Bté 6mergSe ; elle s'est ass6chée, s'est diircie ; elle est 
devenue sol conlinental. Lorsque la mer est revenue a u  
commenccmcnt dc l'époque tcrtiairo, ellc a trouvd des 
rochers que les flots ont batlus et que les mollusques ont 
perforés. 

L ' h e r s i o n  de la craie di1 nord a &té d e  longiir, d u r t e ,  
puisque dans beaucoup d'endroits on trouve A 13 surfacc de  
la craie lin d P p b ~  limoneux et charbonneux qui indique uri 
anc im sol vegktal. 

Mais il y avait des pays qui étaient encore couverts par  
la mer crétacke, lorsque le  Nord faisait dt'jh partie d'un 
continent. C'es1 ce qu i  avait lieu pour le  Borinage, où l'on 
rencontre des cldpôls crétac6s beaucoup plus rkcenls que 
ceux de  la craie d u  Nord, telle est par exemple la craie 
brune de Ciply, dont on extrait la phosphate de chaux. 

Sous le terrain crhtacd, sous le  tourtia, on rencontre A 
Lille un calcaire dur comme la pierre de  Tournai,  A 
Valenciennes la houille, au Quesnoy du  gres, A Borlaimont 
d u  calcaire dur  semblable 3. celui d e  RIarbaix, A Avesnes le 
m&me calcaire ou  des schistes. Ces diverses roches appar- 
tiennent aux terrains primaires ; elles sont en couches assez 
incliriées, tandis que les bancs de craie, de  marne, et les 
terrains tertiaires sont presque horizontaux. 
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Si nous jetons un coup d'œil curieux dans les départe- 
ments voisins, nous pouvons constater que dans ces pays il 
y a quelque chose entre le tourtia et les terrains primaires. 

A Hirson, on voit le tourlia au sommet des plateaux de 
chaque cdté de la route de IvIiIBzikres, et sous le tourtia on 
rencontre toute une série, que nous n'avons pas encore 
constatée dans le Nord. 

Fig. 7. 

Coupe des terrains seconduires à llirson. 
IIirsou. Gare. 

P. Terra ins  primaires. 
L. Lias. 
O. Calcaire oolitique. 
hl. Sables verts Amm. mamillaris. 
T. Tour t i s .  

10 Des sables verts caractirisés par 1'Ammowltes marnillaris 
et des sables gros grains, ferrugineux qui sont exploites 
la Reinette prks d'Hirson. On ne peut pas dire que ces 
couches manquent complétement dans le Nord. On les 
rencontre l'une et l'autre A Wignehies et A Fourmies. Les 
sables ferrugineux ont la plus grande analogie avec ceux 
que l'on trouve 2 Anzin, entre le tourtia et la houille, et  qui 

. sont connus sous le nom de torrent. On rapporte encore 
ces couches au terrain crdtack. 

20 Du calcaire jaune formé de grains analogues aux œufs 
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de harengs et que l'on nomme pour cette raison oolitique. 
II est exploité pres de  la gare d'Hirson. 

3" De l'argile grise dite lias; on  la rencontre sous le 
calcaire précédent dans les fondations des caves et elle 
repose sur  les schistes des terrains primaires. 

Le calcaire oolitique ct le lias appartiennent au  terrain 
jurassique. 

Dans le  Pas-de-Calais, erilre Calais e t  Boulogne, la série 
iritermddiaire entre le  tourlia et les terrains primaires est 
encore plus complexe. On y voit : 

Fig. 8. 

Coupe des terrains secondaires prEs d e  Wissant 

Gris-Nez. Wissaol Blanc-Nez. 

J. Jurass ique  supérieur.  
X i .  Sables ve r t s  à Ammonites mamillaris.  

G. Gault .  
T. Tour t ia  e t  craie. 

l u  Une argile plnslique gris bleuatre qui a été exploitde 
pour faire des poleries prés de  Wissant. les Anglais l'out 
appelé gault, elle appartient a u  r n h e  dlage que la couche 
suivanle. 

20 Des :ables verts h Amlrionifes mamillaris e t  des sables 
fcrriigincux. 

30 Des grés gris et des argiles coquilliéres qui constituent 
les falaises du Gris-Nez e t  celles de Boulogne. Ils appar- 
tiennent 1 la série superieure du  terrain jurassique. 
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Coupe des t erra ins  secondaires près ds Marquise .  

Gris-Nez. Marquise.  

1'. Terra ins  primnircs. 

O. Calcaire oolitique. 
J .  Jurassique supér ieur .  

40 Du calcaire oolitique exploité 3 Rlnrquise corrime 
pierre de construction. C'est la meme couche que. celle 
d'Hirson et il est trbs probable qu'elle s'&end souterrai- 
nement d'Hirson à RIarquise. Comme elle manque cornpl& 
temerit dans les sondages faits sur  le départemerit du Nord, 
or1 conclut que la mer où elle s'est déposie  avüil son rivage 
hors du  département. Plusieurs soridages ont permis de  
tracer 3 peu prEs ce rivage. Il  passait au  N. de  Guise, au 
S. de Cambrai, :lu S. d'Arras, a u  S.-O. de Fauquemberçue. 
Il serait possible que ce rivage coiip3t la ~ioiriie sud-oucst 
de l'arroridissernent dc Cambrai. 

Le lias manque daris le Bouloririais oii le calcaire oolitique 
repose sur  le terrain primaire. 

D m s  le Pas-de-Calais, aux environs de Pernes, les terrains 
primaires con1 imm6diatemen.t recouverls par d u  gr& 
rouge comparable à celui qui accompagne le sel en Lorraine 
el qui appartient au terrain triasique. 011 peut rapporter au  
meme âge le conglomérat qu'on a trouvé 2 Iloucourt prEs 
de Douai, entre le  tourtia et la houille. 

En résumé las terrains secondaires du  departement du 
Nord présentent la serie suivante : 
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Sénonien.  Craie blanche e t  craie a bâtir  à 
Mieras ter  cor- tes tudinar ium.  

1 
Craie grise et  craic ii silex cornus 

à Mieras ter  breoiporus .  
Turonicn.  Craie marneuse e t  marlette A 

ou mieux Terebra tu l i na  graci l i s .  
Diéves à Inoceramus  labia tus .  

Chornanien .  Tourtia a Belemnites plcnus e t  
1 à Pecten  asper .  
\ ~ l b i e n .  Sable vert  a Ammoni t e s  manail- 

l a r i s  e t  sables ferrugineux. 
. Bathonien ? Calcaire oolitique. 

Conglomérat dc  Roucour t .  

Terrains primaires. 

A Lille le tourlia repose sur  du  calcaire gris bleuAtre, 
trés dur, assez analogue au  marbre de nos cheminées, A 
Valenciennes on  trouve la houille sous le iourtia; Q 
Bouchain, on rencontre du schiste rouge; A Poix prks du  
Quesnoy, du grès schisteux gris.  

Donc sous le  tourtia il y a des roches dures dont la nature 
est variable ; mais elles ont un  caractbre commun. T.indis 
que les saliles, les argiles, les marnes des terrains tertiaires 
et secondaires sont cn couchcs horizontales, les roches 
dures inférieures ail toiirtia sont e n  couches inclinées, 
quelquefois même verticales. II y a donc entre elles et les 
terrains secondaires ce que les géologues appellent strati- 
fication discordante. 

La base du  tourtia contient toujours, h l'état de  cailloux 
roules ou  de galets, des fragments des roches dures sous- 
jacenles. Ces galets n'ont pu s e  former que sur  un rivage, 
s u r  une plage, ou  venaient battre les vagues, 
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Donc ces roches existaienl d6jA avec tous leurs caractkres 
avant le dépbt du tourtia; elles formaient la cbte de  la m e r  
dans laquelle il s'csl déposé. 

Elles consiitucnt comme il a 6té dit les lerrains primaires. 
Pour  les étudier il n'est pas nécessaire, on  l'a vil, de 

creuser sous les terrains secondaires ; il suffit d'aller dans 
1'ai8rondissement d'Avesncs sur  la rive droite de la Sambre. 

Coupe des lerruim primaires entre Mazbbéuge et Avesnes 

Maubeuge. Aolnoye. Aveanes. 
l iautmont .  Levei. ' Dampierre. 

Bousikres. St-Remy. St-Hilaire. 

A. Schistes houillers. 
B. Calcaire carbonifère ii Productus. 
C. Schistes et  psammites famenniens ÿ. Spirifer 

Verneui l i .  
D. Calcaire frasnicn. 

Dés que nous passons la Sambre B Aulnoye, nous rencon- 
trons sur  la place du village et sous la maison d'école, une 
roche noire qui se divise e n  minces feuillets; c'est du  
schisle. II esl rnklang6 de  bancs d e  grés  et on y a extrait un  
peu de  houille. 

Si on fait quelques pas vers le  sud, en remontant la 
Sambre ou  en suivant le  chemin de  fer  d'Hirson, on ren-  
contre A Leva1 dii calcaire d u r  à grains cristallins. 11 est 
bien connu dans le pays sous le  nom d e  Pierre bleue, parce 
qu'il est souvent d'un bleu foncé, presque no i r ;  mais il y 
3 aussi vers Id pariie supérieure des hancs gris ou m&me 
blanchiitres. On désigne ce calcaire sous le nom de  Calcaire 
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carbonifère et on le  reconnaît i la prc'sence de coquilles d u  
genre des Productus  : Produ1 tus semireiiculalus, Productus 
Cora,  Produclus subllecis, Productus  giganteus,  etc. 

Les bancs de  calcaire carboriifére de Leval s'enfoncent 
avec une inclinaison d'environ450sous les schistes houillers 
d'hulnoye ; on e n  conclut qu'ils sont plus anciens que ces 
schistes. 

Enlre Leval e l  St-Remy-Chauss&e, le sol change;  on  
trouve des schistes non plus noirs comme 3 Aulrioye, mais 
jaune-verdAlre, plus grossiers, mélangEs de  grains de sable. 
Ils contienrierit dcs bancs de psarnrnite, esp?ce de gres 
lendre, scliisteux, rempli de pelites pailletles brillantes de 
mica. Dans les psarnmiles et dans les schistes, il y a des 
fossiles dont le plus commun es1 de beaucoup le Spir i fer  
V ~ r ~ ~ e u i l i .  

Du cOtC dc Leval, les schistes h Spir i fer  Vcrneuil i  s'en- 
foncenl ail N. sous le calcaire à Productus;  d u  cbré de  
St-Rtimg, ils plnngcnt a u  S. Ils fornlcnt donc une voûte 
entre les deux villages. 

A St-Remy, on  voit reparaltre le calcaire à Produclus 
incliné vers le sud, puis les schistes avec houille, de 
nouveau le  calcaire ii Productus incline vers le E. et  les 
schisles B Spir i fer  Vemeu i l i .  

Ainsi aprks unc voûle dont la clcf est form6e par les 
schistes à Spirifer Verneil i l i ,  nous trouvons une cuvetle 
dont le centre est rempli par les schisies liouillers. 

Entre  Dompierre et St-Hilaire il y a encore une large 
voûle de schisres à Spirifer Verneuil i  ; puis le calcaire a 

Productus reparaît décrivant une cuvette, qui cette fois 
n'est plus remplie par les schistes houillers. 

Apriis une nouvelle voûte, on relrouve 3 Avesnes el h 
Avesnelles une nouvelle cuvette de calcaire 3 Producius. 
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Fig. 11. 

Coupe des lerraijis primaires entre Avcsnes et Hirson 

Aucancs. 
Sains. 

Mundrepuits.  
Fourmien. Hirson. 

Glageon. Anor. 

B. 
C. 

D (d.1 
(d, 

1 )  

E. 
F'. 

Calcaire carboni fé re  A P ~ o d u c t u s .  
Schis tes  e t  psanini i tcs  à S p i r i f e r  V e r n e u i l i .  
Calcaire f rasn ien  & R l t y n e h o n e l l a  euboides .  
Calcafre givét ien a S t r~y locep l~a lus  B u r t i n i .  
Calcairc et, sch is tes  e i f d i e n s  B C a l r e o l a  s a n d a l i ~ t n .  
Schiste,  g r è s  e t  g r a u w a c k e  d u  Coblenzien. 
Schis tes  r ouges  e t  verts .  

s r h i s t o s  à Pr i rn i t ia .  . .  

A r k o s e  . . . . . . . .  Gédinnien.  

P o u d i ~ i g u e .  . . . . . .  
I 'hyl lüdes e t  quarz i tes  cambr iens .  

Au-del$ d'Avesnelles les schistes 5 Spirifer Vrrnauili 
forment la région de la Fagne, couverle de bois. Ils sont 
moins riches en psammites que vers le  nord. Ils c o n -  
tiennent un peu de calcaire, soit e n  nodules serrés les u n s  
contre les autres, comme h Sains et A Liessies, soi1 en bancs 
;~sscz rc?giiliers (Pont de Sains), soit e n  masses plus irnpor- 
tantcs (Carrikre d u  Parc à Elrmur?gt). 

On les appclle schistes de Famenne ou Faniennien; ils 
constituent 1'6laçe supérieur d u  terrnin diconique ou  
dévonien qui comprend en oulre toutes les couclies qui 
vont suivre. 

A Clageon. on voit u n  calcaire dur  et compact comme 
celui de Laval, mais qui n'est pas l e  calcaire a Productus. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



II est plus homog8ne ; il a des couleurs plus vives, plus 
agréables, ce qui le fail exploiter comme marbre ; il allerne 
avec des assises schisleuses. Ses fossiles sont aussi diffdrents 
de  ccux d u  calcaire carbonifhre. Les polypiers ou coraux y 
constituent des bancs entiers. On a tout lieu de supposer 
que certaines masses calcaires n e  sont que d'anciens rdcifs 
de coraux. Tel est le calcaire rouge qui a 6th exploilé prEs 
de la gara de  Trtlon. 

U n  distingue trois assises dans cet ensemble calcaire et 
schisteux. L'assise supérieure (Frasn i en )  caractérisée par 
la Rhynchonella czcboides et encore le Spir i fer  Verneuilz, 
l'assise moyenne (Givélien) où l'on a trouvé le Slrigo~;e- 
phalus D u r l i n i ;  l'assise inférieure (Ei fé l ien)  qui a pour 
fossiles irnportanls Calceola sandalina et  Spir i fer  oslialalus. 

Ces couches calcaires et schisteuses plongent sous les 
schistes de la Fagne c'est-A-dire vers l e  N . ;  elles sont donc 
plus anciennes que ces scliisles. 

Elles s'appuient au S. conlre des couches plus anciennes 
encore que l'on voit de Fourmies A Anor. Ce sont des 
sçliistes grossiers, des grés durs, blancs, verts ou rouges, 
des yrauwackes,  c'ilst-hiire des rotilies à lnoiiih scliisteuses, 
h moitié arénacées. Le tout coiistilue un  ensemble d e  
plusieurs kilom8lr.e~ d'8paisseur que l'on a dési& sous le 
nom de  Cob /enz i i~u .  11 se divise e n  plusieurs assises dont 
deux sont parliculibremenl remarquables; l 'une consliliie la 
bande de grés et de scliisles rouges qui passe au  milleu 
de la ville de Fourmies; l 'autre est une assise d e  grés blanc 
qui es1 exploilée au S. d'Anor, prés la gare. 

Les fossiles du Coblenzien sont nombreux. Le plus 
remarquable est Ic Pleurodlctyum problernalicusn. On y 
trouve e n  outre de nombreux Spirifcrs : Spir i fer  arduen-  
nensis au  sommet, Spiri ferpriradoxirs A la parlie moyenne, 
Sp i r i f e r  primœuus 2 la base. 
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A i'extrdmité sud d u  territoire d'Anor, 3 Milourd, on voit 
des  couches plus anciennes encore. Ce sont des schistes 
rouges lie-de-vin ou vert-d'herbe, h surface luisante, des 
schistes jaune-verdatres remplis de petits crustacbs fossi!es 
du  ç rocpe  des Primiléa, des arkoscs, grhs grossiers 3 gros 
grains quc les Romains exploilaient pour  l a  fabricaiion des 
rnr.ules h bras, enfin dcs poudingues 3 gros galets d e  quarz. 
Cet ensemble dc couclies a r e p i  le nom d e  Gellinnien; il 
es1 parfaitement visible sous le village di! Mondrepiiils 
(Aisne). II s'erifonce vers Ic nord s3us le cohlenzien et il 
s'appuie au sud sur  la grande masse dc quarzite et de 
phyllade des environs d'Hirson. 

Les phyllades dont le type est l'ardoise sont des roches 
dures qui se fendent en lames minces. ],es quarziles sont 
des grés extraordinairement durs ,  dont on se sert avec 
succks pour l'empierrement d r s  routes. Les quarziies 
d'Hirson et de hlondrepuits alimentent toutes les routes du  
nord du  dkparlement de I'Aisne. Ces deux roches portent 
dans leur  siructure intérieure la preuve de  modifications 
importantes qu'elles ont subies depuis leur dépbt sous 
i'influence d e  la chaleur. On dit qu'elles sont rnélamor- 
phisées. 

Les phyllades et 1e.s quarziles d'Hirson plongent unifor- 
mement vers le sud, pandis que  le  poudingue et I'arkose 
sont inclinks vers le nord. II g a donc discordance entre 
les phyllades et le terrain dGvonique, comme entre les 
terrains primaires et le terrain crétacé. 

Les galels du poudingue çedinnien sont des morceaux rou- 
16s de  quarzite. On peut e n  conclure que le quarzite étai1 
déjk formé. durci e t  métamorphisé avant le dépôt du 
poudingue. Bien plus, puisque le poudingue repose e n  stra- 
tification discordante sur  les phyllades et les quarzites, 
ceux-ci Ptaientdéja relev6s etplissés avant le  ddpôt d u  terrain 
ddvonique, ils formaient le rivage continental de la mer 
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ddnj  laquelle s e  sont déposbes toules les aulres couches 
primaires. 

On rapportc au  canibrien, c'est-à-dire l'iitage infdrieur 
du  lerrnila silziriett ou siluripe, Ics quarzilcs c t  Ics phyl- 
lades d'Hirson. 

Si e n  partant de la place d'dulnoye, a u  lieu d e  se  diriger 
vers le sud  on avait suivi la Samhre vcrs Maubeuge (lig. 10) 

on aurait  constat6 que les schistes houillers cessent un  peu 
au N. d u  village et l'on eût  vu apparaître le  calcaire a 
Producius qiii est evploild dans les nombreuses carrikres 
de Bachant et de  Pont-sur-Sambre. Au-delà, A St-Rémy- 
Mal-BAli, on voit les schistes et  I F S  psarnniites 2 Spiréfer 
Vcrneuili d u  famennicn, mais ils sont plus ardnacEs qu'au 
sud d'Aulnoye; ils contiennent même des bancs de gres. A 
CoussiBres, on trouve le çalcdire bleu frasiiien (p.  247) 
formant une r o ù k  ; puis, aprés une cuvette coristituée par  
les psammiles, une nouvelle voûte de  calcaire bleu A 
Ilaulmont : au-del2 encore une cuvelie de psammites, où les 
grés sont assez importants pour 6tre exploites comme pavés 
i Sous-le- Bois. 

A hhubeuge on enlre dans une série de  calcaires dévoiii- 
ques qui forment les rives de la Sambre jusqu'à Erquelines. 

, Fig. 12. 
Coupe des terrains primaires prt?s de Bavui. 

Cailluii- 
qui-bique. Gusaigoies. SI-Vaasl. 

C.  Schistes e t  psarnmites farrie~inieus 
D ( d , )  Calcaire eti schistes frasniens.  

(d,) Calcaire givetien. 
(ci;) Calcaire et  schiste eifélien. 

E .  Çoblcnzien. 
E' Poudingne .  

Annales  d e  la Soeidte' Gdo logque  d u  Nord ,  3'. xut. 17 
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Les memes calcaires se relrouvent aux environs d e  Bavai. 
On peut Ics suivre depuis St-Waast-les-Bavai, jusqu'a 
Roisin. Malgri5 les nombreux plis qu'ils présentent, on y 
reconnait les trois étages qu'on a vus prbs de  Glageon. 
cnractérisés par l e  Spirzfer Verneuili pour le Frasnien, le 
Strigocephalus Buriini pour le Givétien, le  Culceola sandalitta 
pour 1'Eifélien. 

Au-delà, sur  le territoire belge vient le Coblenzien avec 
ses grauwackes, ses grés et ses schistes, plongeant vers le  
sud.  En face de  Hoisin on  reconnait les schistes rouges de  
Fourmies. Ils conliennent trois énormes bancs de poudingue 
dont l'un plus saillant que les autres constitue le rocher du 
Caillou-qui-bique. L'assise a reçu le num de  Poudingue de 
Burnot. 

Ainsi on trouve a i l  nord de  l'arrondissement d'Avesnes 
les mémes assises que l'on avait vues au  sud. Elles forment 
doue u n  bassin régulier en forme de  grande cuvette, dont 
l'intérieur est rempli par des couches plusieurs fois plissées. 

Ces plis sont dirigés 1 peu prés de  l'est l'ouest d e  telle 
sorle que le sous-sol du département apparaît comme une 
serie de bandes allernalivemenl calcaires et schisteuses, 
orient6es de 1'E. à l'O. Ainsi l'on a pu suivre la bande de 
calcaire à Produr:lus de SL-Hilaire jusqu'h hlarbaix, celle 
d u  m&me calcaire de Bachant jusqu'i  Quiévelon, par 
Limonl-Fontaine e t  Ferribre-1s-Pelile ; la bande de psarn- 
miles et de schistes de St-Rémy-Chaussée va passer A 
Wallignies et à Solrinoes; les marbres de  Cousolre sont 
s u r  le prulongement des bancs d e  calcaire dévonique 
d'lIautrnont et de  Ferrière-la-Grande. 

Ces plis constituent un des caraclères les plus r e m w  
quables des terrains primaires du département du  Nord. 

Ils se prolongent sousles couches cr6tacées qui constituent 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la parlie occidentale d u  départemerit. Ils y ont 616 atleints 
par plusieurs sondages. 

La bande de Cohlenzieri du  Caillau-qui-bique va passer 
au S. de Valericienries, 3. Bouchain, a u  S. de  Douai. Ellc 
est suivie au N. par  une bande de Gedinnicri cornparahle ii 
cclui de Mondrcpuits; mais au-delà on  n c  rencontre pas Ics 
phyllades et Ics quarzites d'Hirson. 

Fig. 13. 

Coupe thdorique des deux grands  bassins primaires du Xord 

J I A S S I N  DE NAHUE. B ~ S S I N  DE I ~ I N A N T ,  
Valenciennes. Avesnes. 

C. T e r r a i n  carhonifbre ou hoiiillcr 
D. T e r r a i n  d h v n i q u e  o u  dévonien 
S. Ter ra i i i  s i lu r ique  o n  s i l u r i c ~ i .  
F. Grande  Fail le .  

Au nord d u  bassin primaire dc l'arrondissement 
d'iivesnes. il y a un  second hnssin primaire, qui cst  sbpard 
du premier par une cassure ou f n i l l e  tl 'unr! çrandc Blenduc, 
puisqu'on peut la suivre depuis Lifigc jusqii'k Boulognc- 
sur-Mer. Ori la nomme Gra~lde Puille. Ce second bassin 
dirîére surlout de celui de  I'drroridissemeril d'Avesries 
parce que les sçliistes houillers, qui dans l'arroridisse~nent 
d'Avesries se bornaicrit rerriplir de pclites e l  élroiles 
cuvelles, ont dans le nouveau bassin un  dkvelopperneiil tres 
cwrisidérable. Ils conlienrient les couches de houille d'Anzin, 
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d'Aniche, del'Escarpelle, d e  Lens, de Nceux, elc., qui font la 
richesse des départements du  Nord et du  Pas-de Calais. 

La houille est form6e de débris vkgétaux carbonis6s. 
Chaque couche d e  houille représente une  foret 9 sol 
tourheux, qui, apr8s Urie durde plus ou  moins longue, s'est 
trouvee un jour inoridke. On y reconnaît de  rionitireuses 
empreintes de Fougbres, des Culurnites, vigélaux ayarit 
la forme de nos prkles, mais dont la hauleur  alteignait 
p!&s de 10 ruAlres, des Sigilluriu, arbres de 30 à 40m, que 
l'on rapproche de  nos Conifhres. Tous ces végétaux 5 
croissarice rapide et à .courte durée  s'encliev6traient e u  
formant Urie foret impbriétrable, puis s'arîaissaient pour 
faire place i de rlouvelles pousses. Leurs dcbris s'accu- 
rriulaierit su r  le  sol jusqu'ë ce qu'ils fussent recouverts p u  
les eaux  d'inoridaliori. La forkt deveriail u n  rnardcage, oh 
les ruisseaux amenaierit du sable et de  l'argile qui out 
donné naissance h du  grés e t  A des schistes. Plus tard le  
sol s'est asseché, une  nouvelle foret s'y est élevée, devant 
donner naissance pour les memes raisons 5 Urie nouvelle 
couche de houille. 

Les schistes houillers reposent sur le calcaire Prodirçtus 
que  l'on exploite ii Tournai et que les sondages onl atleint 
aux environs de Lille. Au-dessous, on rencontre le terrain 
dévonique comme dans l'arrondissement d'Avesnes. Ces 
sondages d'Halluin et  de Keuville-en-Ferrain ont pknétré 
dans ce terrain. 

Les terrains primaires montrent donc, dans l e  départe- 
ment du Nord et dans la region voisine d'Hirson, la série 
suivante : 
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TEI~HAINS ETAFES Assrscs. 

Carbonif'éri'en. Calcaire P r o d u ~ t u s .  
l<arqennien.. . . Schistes e t  g r é s  6. Sp i r l Je r  

Verneuili .  
Frasnien . . . . . . Calcaire et schist,es à I1I~yn- 

cltonella cuboides. 
Calcaire B St,~igoçepl~aluu 

011 Burt in  i 
Calcaire e t  scliiste à Cnl-  

ceola uandalina. 
Coblenzieri . . . C;r&s e t  grauwacke à t ' leu- 

rotiiely um. 
Schistes bigarrés.  

Gedinnien.. . . . Scliistes B Primit ia .  

Silurien Arkose  et Poudingue. 

Les terrains primaires dont il vient d'&ri: question se  
prolongent A l'est en Belgique. Les schistes houillers d c  
Valenciennes sont exploit&, comme tout le monde le  sait. 
3 Mons, h Charleroy, i Liége. Au sud les calcaires et les 
schistes des environs d'hvesnes couvrent la  Fagne belge, la 
Famenne et  le Condros. Entre les deux bassins, la Grande 
Faille se continue e n  passant au S. de  Charleroi, de Eamur, 
d'Huy, de 1,iEge. C'est en Belgique que la structure des 
deux hassins a dtd reconnue pour la premiére fois ; aussi 
leur a-t-on donné Ics noms d e  deux villcs belges. Lc buss i t~  
de hTunmr est celui qui contient la houille d e  Valenciennes 
et iic Mons; le bassin de n i n o l ~ t  est celui qui renferme les 
calcaires et les schistes d'hvcsnes el  du  Condros. 

En Belgique, a u  nord du  bassin de  Namur, on  retrouve 
les phyllades et  les quarziies du terrain silurique, mais d'un 
2ge un peu plus jeune que ceux d'Hirson. Ils se prolongent 
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h l'O. dans le département du Nord et  ce sont eux que I'on 
rencontrerait sous 13 craie, s i  l'on faisait un puits assez 
profoiid dans le milieu d e  13 Flandre. 

On voit commenl  les deduclions géologiques, basées non 
puint sur  des hypothi.ses, mais sur  des faits réels, per- 
rncltent de deviner ce que I'on trouvera e n  faisant dans le 
département un  sondage quelque profond qu'il soit, en 
quelque point que ce soit. 

Si les grandes lignes de  la géologie sont tracées, i l  y a 
encore bien des déiails inconnus, bien des progrès h faire. 
Tout le monde peut y contribuer. Que faut-il pour cela ? 

Observer. - Que chacun éludie le  sol de  sa commune, 
surv, ille les carrières, le  creusement des puits ; qu'il 
ramasse des échantillons, qu'il les compare, qu'il les classe. 
Une telle colleclion locale sera plus intkressante et plus 
utile que les assemblages cosmopulites de beaucoup de 
musées scolaires. 

Comple-rendu de l'Excursion gc':ologiqaie du Nord 

dans i f s  environs d e  Mons, le 2 Juin 188.9. 

par  M .  1;. Cayeux. 

Pernes, Orbille et  Ciply, voilà certes trois localités bien 
connues dans le monde des industriels ; mais si elles ont 
tenu un des premiers rôles dans .l'histoire économique de 
notre région, elles se  réclament aussi des géologues. 

Hier encore, Ciply 6tait peu familier aux membres de la 
Sociéié géologique du Nord, et pourtant n'est-ce pas dans 
les environs de  Mons que la géologie a le mieux montré 
son action efficace sur  l'industrie? Qui rie se  souvient d'un 
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nom qui nous est cher h tous - Cornet - que l'onretrouve 
A chaque pas lorsqu'on Btudie les debuts de l'industrie des 
phosphates du pays? 

Mais les environs de Mons, cdlébres par lcursphosphates, 
sont aussi classiques e n  géologie. Après Cornet e t  Briart, 
ils ont inspire deux jeunes g6ologues, MM. Rutot et 
V a n  den Broeck, dont les ddcouvertes complcnt parmi les 
plus apprécides de ces dcrniércs anndas. 

Une excursion d c  la Société géologique du Nord dans le 
pays de Mons etait donc pleinement justifiie. 

Le grand nombre et  l 'imporlance des exploitations d u  
Hainaut, et surlout le concours spontané d'organisateurs 
z t W  et  compétents n e  pouvaient qu'assurer le succbs de 
notre course géologique. 

Beüuçoup de  membres de  la Societ6 belge de  géologie, 
présidt!e cetle annEe par M .  Gosselet, ont bien voulu nous 
honorer de leur présence el prendre une part Irés active A 
la direction de l'excursion. Celte fusion momentanée de 
deux sociétés prometlait l'échange d'idées contradictoires, 
I ' P X ~ O S ~  de vues nouvelles, et partant un surcroit d'intbrét. 

Aussi l'excursion comptait une  cinquantaine de  géologues 
et d'amaleurs dont voici la répartition : 

Membres de la  SocietB gCologique du  Nord 
et de la Societd belge de Geologie : 

RIM. R~nnors  CIL M M .  DIJIIOIS. 
BAYET. GOSSELET. 
BINET. HANNON ED. 
BOLE. IIENRAD MAX. 
CAYEUX. HETTE. 
CIIESPEL. IIORRY. 
DEWATTINES. HOUZEAU DE LEHAIE. 
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MM. MOIJLAN, C .  R. 
ORTLIED. 
PANTE. 
PARENT. 
F R ~ D .  DE PAUV. 
RAQUET. 
RENARD. 
RICARU. 
RUTOT. 
TnouD~.  
VAN DEN BBOECK. 

Personnes étrangPres. 

Nous quittons Lille A 6 h. 17 et nous arrivons b 6 h. 43 
a Mons, où nous attendent nos confrères de  Belgique. Le 
déjeuner se fait b la hate et nous partons pour  Hyon-Ciply, 
où va commencer l'excursion. 

Le terrain de craie que  nous devons Btudier aujourd'hui 
a é1é l'objet de plusieurs travaux irnportanls d e  la part de 
MM. Cornet el Briart. E n  1864, la Socield des Sciences du 
Hainaut récompensait d'une medaille d'or la c Description 
minira logigue ,  pa2éontologiqve d u  terrain crdlacé de la pro- 
vince d u  Hainaut D ; et e n  1870, leur  Mémoire a sur la 
division de l'dlage de la craie blanche du Hainau t  en quatre 
assises 3 était couronné par l'Académie de Belgique. 
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Des travaux de  MM. Cornet et Briart, il resultait la 
succession et l e  groupement suivants : 

Tuffeau de Ciply àHemipneustes s t r ia to  radia.  

Poudingue de l a  Malogne. 

Craie A Theeidea pupil lata.  
Craie brune d e  Ciply à Fissar iros tra  Palbssir. 
Craie d e  Spiennes. 

Sénonien .  
Craie de Nouvelles à Relemni te l la  mucronata .  
Craie C o b o u r g  à B. quadra ta .  
Craie d e  Si-Uraast A Mieras ter  coranguinum.  

Il pouvait sembler que le  dernier mot Ctait dit su r  la 
craie des environs de Mons. Cependant le  champ des 
d6couvertes gCologiqueo est s i  vaste, et l'évolution d e  la 
géologie si rapide que les travaux les plus irréprochables 
courent le risque d e  pr6senter quelque point faible au  
bout d e  vingt ans. 

Dans ces derniEres années, MM. Rutot et Van den 
Broeck n'ont pas trouvd la succession et le classement de 
MM Cornet e t  Briart toul ii fait exempts de  reprochcs. 

La carri6re P a s s e 7 q ,  la prernikre que nous visilons, 
doit nous montrer des faits qui ont été le  point de dCpart 
de la controvei8se. 

M .  Gosselet nous rappelle d'abord que la craie des 
environs de Mons est plus recente que celle de  Lille, et que 
ce n'est gukre qu'a Reims et  a Meudon, que l'on peul 
trouver des termes équivalents quelques niveaux sCno- 
niens du bassin de Mons. 
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Fig. 1. 
Coupa de lo carrière Passelecq. 

A.  Limon qualerr iairc . . . . . . .  l m 2 0  
B. Tuffeau d e  Ciply . . . . . . . .  6 m  

C .  Nodules de pl iosphatc r o u l e  . . . .  O m 1 5  
D. B a n c  d u r  e t  per foré  . . . . . . .  O m 3 0  
E .  Tuffeau à ï'he'cidti'es r e n f e r m a n t  quel- 

q u e s  nodules  e t  p résen tan t  d e s  
par t ies  cuiiérentes . . . . . .  O m 7 0  

F. Nodules p h o s p h a t e s  . . . . . . .  O m l 5  
G. Banc d u r  d e  c ra ie  b r u n e  phosphatée  . OmZO 
H. C r a i e  b r u n e  phosphatée  à 

Fissurirostru  Palirtsii 
Pec ten  pu l c i~e l l u s  
Den ta l i um  Mosae.  

MM. Cornet et Briart ont  sigrialé dans le tuffeau de Ciply 
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la présence de 1'Hemipneuslss striato-radiatus. caractéristique 
du  Maestrichlien; lc  spdcimen ainsi dénomme est unique 
et  de provenance douteuse. 

MM. Rutot et Van den Broeck ont reconnu que ce tuffeau 
renferme une faune trés riche, dont les Brachiopodes et les 
Rryozoaires sont crétacl's, les Gastéropodes et les Lamelli- 
branches, ceux du calcaire grossier de Mons, c'est-à-dire 
terliaires. 

Le tuffeau de Ciply présente donc un mélange de  fossiles 
crétacés et lertiaires, e n  un mot, une faune di: passage du  
crdlacd a u  tertiaire, et l'on doit admr,ttre que dans les 
environs de Mons, le passage de l'&poque secondaire A 
l'époque tertiaire s'est fait insensiblement e t  qu'il n'y a rien 
qiii rappelle ces cataclysmes que toule une gbnération de 
géologues plaçaient invariablement 2 la limite d e  deux 
Etages. 

Parfois, dit RI. Gosselet, il y a lacune entre deux grandes 
sdries : c'est pourquoi, A Paris et en Angleterre, le Crétacé 
et l e  l 'erliaire sont s i  nettement délimités. E n  d'autres 
points, comme dans les Pyrendes, en Sicile, etc.,  la transi- 
tion est aussi habilement menagée et le géologue hésite 
quand il doit dire où finit le Crdtacé, où commence le  
Teriiaire. 

Les graviers forment deux niveaux distincts A l'est d e  
la carribre P'sselecq, ils se réunissent vers i'ouest en 
hiseau pdnétrant entre le  tuffeau et  la craie brune. Ce sont 
les cailloux roulEs d e  phosphate qui ont les premiers attiré 
l'attention des industriels. Leur exploitation, trop peu 
rémunératrice, est aujourd'hui abandonndc. 

La faune du  tuffeau à Thkcid4esou tuffeau d e  St-Symphorien 
est nettement maestrichtienne. 
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MM. Rutot et Van den Broeck admettent que  les bancs 
durs qui supporlent les conglomérats n e  sont devenus 
trés cohérents que par suite d'une émersion assez prolongée, 
en un mot, qu'ils sont durcis. 

M. Gosselet est d'avis que lors des ravinements qui  ont 
précedé la formation des poudingues, L'érosion a p u  se  trou- 
ver arretée par la résistance de bancs originairement durs; il 
appuie sa manière de  voir sur  l'existence dans le tuffeau a 
Thécidées de  mocllons presque aussi rksistants que les 
bancs durcis d e  MM. Rutot e t  Van den Broeck. 

Cet dchange de  vues terminé, M. Houzeau de Lehaie 
attire nolre aitention sur  u n  bloc descendu au bas des 
déblais et qui  résume A lui seul, une partie des observations 
que nous venons d c  rclevcr. 

On y distingue le tuffeau d e  Ciply et  le poudingue, base 
d u  tuffeau. Le premier renferme : 

Raculites Faujasii 
Cerithiua (moule) 
Corbis 
Lunulites 

et le second des galets perfords accompagnés de Thecidees 
peu roulées. 

Uri peu au-dessus de la carrikre Passelscq une ancienne 
exploilation montre l e  poudingue, base du  tuffeau de Cioly, 
reposant directement sur  la craie brune. Il y a ici une 
lacune correspondant A l'ensemble du  tuffeau a Thecidies 
et d u  poudingue qui le supporte. 

Nous traversons le  riiissean d'Asquillies et nous gravissons 
l'escarpement qui s'éléve devant nous. M. Lemonnier nous 
fait remarquer  qu'il est cntibrernent formé de craie 
phosphatée. 
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En suivant le haut  de  la colline on atleint bientût une 
grande carriére déjà ouverte, lors de l'cxcursion de la 
Société géologique de France dans les erivirons de Mons. 
M. Rutot nous e n  décrit briévemenl les particularitds. 

L'exploitation de forme rectangulaire est accidentde par  
une faille (f f)  qui la parcourt d u  nord au sud ; une des lbvres 
de  la faille forme la grande paroi qui se  dresse devant nous ; 
les deux flices perpendiculaires A 
composition qui e n  est d i l r h n t e .  

Fig. 2 .  

la grande paroi ont une 

(La face nord est prolongée vers l 'est pour montrer les 
couches de  la paroi principale sur  le m h e  plan que 
celles du nord.) 
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Celle du nord présente : 

A.  Limon. 
B .  Tuffeau de Ciply avec poches (C) rem- 

plies de sables landéniens, dc limon 
c l  d e  cailloux quaternai res  . . .  3 m 5 0  

D. Poudingue, base  du  TufTcau présexiia~ii 
. .  la fauue du calcaire de Mons.  O m j 0 - l m  

E.  Craie brunc peu phosphatée, grossière,  
verte, remplie de glauconie . . .  l m  

F. Craie brunc.  . . . . . . . . .  2m50 

P a r  suite d e  la faille, la face principale de l'excavaiion 
montre des couches infkrieures aux pricédentes;  on y 
observe : 

A ,  Craie brune phosphatée, friable, péné- 
trée de  poches d'altèrationavee Lan- 
denien. . . . . . . . . . .  lm60 

H ,  Craie brune en bancs réguliers . . .  3m50 
C ,  Bancs de nodulesroulés,inclinantlAgè- 

rement  vers l e  no rd .  . . . . .  O m 2 0  
D. Craie de Spienries, blariühe, dure,  

légèrement sableuse avec rognons  
de  silex . . . . . . . . . .  2 m 5 0  

La faunc est celle de  Meudon, moins riche cependant ; 
on y trouve d6jh quelques Fissuriroslra, mais aucunMogas : 
c'est uri passage h la craie brune.  

Avant de  quitter I'cxploitation, M. Lemonnier attire 
notre attention s u r  iine petite poche, creusbe dans la craie 
brune dc la grande paroi et renferma nt du phosphate à 
60 % . C'est au sud de  celte carrikre que les g i s ~ m e n t s  
e n  poches Btaient localisés. D'une manibrc gBn6rale. dit 
M. Lemonnier,  les poches marquent  oii l e  tuffeau 
existe, et se ddveloppent quand le Landériien repose direc- 
tement sur  la craie brune. 
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Non loin de  la, le  sol est entame par d e  nombreuses 
poches d'ou l'on a enleve le phosphate riche. 

A proximite de la route de  BIaubeuge, nous visitons une 
excavation o ù  l'on a recueilli un énorrnc reptile marin, 
Hainosaurus Bernardi, long de  15 métres, 

De haut e n  bas, on observe : 

Limon. 
Landénien sableux.  
TufSeau peu épais. 
Craie brune phosphatée à 30 0/0 où 

l'on a rencontré les ossements du 
Hainosaurus. 

Nous traversons alors la route de  Maubeuge pour nous 
diriger vers la  carririre Solvay siir le chemin de Nouvelles. 
Sur iiotre parcours, 11. Gasselet signale des pavés e n  silex 
originaire d u  Turonicn des environs de Maisières et prie 
M. Renard de  nous parler de l'origine du silex. 

M. Renard expose rapidement 1'Ctat de la question; il 
reviendra d'ailleurs sur  ce sujet a la fin de la journée. 

A la carriére Solvay, RI. IIouzeau de  Lehaie énumère les 
termes d e  la coupe suivante : 

Fig. 3. 

Coups ds la carri8re Soluoy. 

On distingue 2 l 'ouest : 

A. Limon non strntifik. 
B. Sable landénien. 
C .  Craie brune. 
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A l 'es t :  

A. Limon. 
D. E rge ron .  
E. Gravier non constant.  
F. Sable e t  limon stratifié avec l - l e l~x ,  Suecinea, 

I'upa. 

C'est dans un  gravier immédiatement inftkieur au niveau 
F q u e  Cornet a recueilli, avec des silex Laillds d u  type Chel- 
leen, des ossements de  divers animaux quaternaires : 
Mamnioulh, Rhinocéros, Cheval, Bœuf. M. Lemonnier prd- 
sente une  hache rencontrée dans la même couche, au  sud 
d u  chemin do Nouvelles. 

Le L a n d h i e n  très développé dans la première sér ie  va 
bulter conlre le sable limoneux dispose en a fond de h i -  
teau. B 

Au sujet de  l'interprdlation de la coupe des limons, RI. 
Ladribrf; recounait la succession observde dans le ddparte- 
ment d u  Nord, et voit dans le sable avcc limon, Ic ddpbt 
d'un courant allant rejoindre une vallbc profonde vers le 
nord. Quelques-uns de nos confrères de Belgique inclinent 
h penser que le sable limoncux fossilifére est un  dPpOt 
lacuslrc; mais tout la monde s'accorde A grouper ces 
couches comme il suit : 

1 Limon non stratifie. 
Quaternaire superieur. Erge ron  (stratifié), 

Gravier. 

Sable l imoncux stratifié. 
Quaternaire aneien. Gravier à ossements e t  

silex. 

Le premier terme ou limon stratifië est le limon hesbayeri 
de R!M. Rutot et Vanùen Broeck, et le second ou  ergeron, 
l e  limon carnpinien. 
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Nous n'avions fait qu'une course bien limitée pour des 
géologues, et pourtant beaucoup d'entre nous estimaient 
dr'jh que, le soleil aidant, la gdologit: pouvait communiquer 
à ceux qui la cultivent une chaleur quin'a rien detempdré. 
Mais les organisateurs de l'excursion avaient tenu A com- 
baltre les effets pernicieux d'une chaleur tropicale, e t  h 
l'usine Solvag, AI. Lemorinier nous offre des rafraichisse- 
menls aussi variés que choisis. 

Tout le  mondc réconforté, hl .  Gosselet adresse ses remer- 
ciements B M. Lemonnier, e t  l'excursion continue. 

Le long de la tranchée du chemin de  fer de Spiennes, 
on voit le  contact du L a n d h i e n  et de la craie ii Fissuri- 
roslru Pulissii marqué par  un  lit de silex. A la limite d u  
terliaire et  du  quaternaire, MM.  Cornet et Briart ont 
recueilli de nombreux ossements d'espèces éteintes et des 
silex de l'fige de  la pierre polie. 

L'homme préhistorique a du  reste laissé d'innombrables 
vestiges de  son industrie dans cetle région, et 1131. Cornet 
et Briart ont retrouve dans celte trariçliée de  Spiennes d e  
rioni1)reux puils avec galeries, creusés a travers le limon e t  
le tertiaire pour la recherche des silex de la craie. 

Au-delh de la Trouille, s ' ékve  le a Camp A caillaux D 

enlaillé par la tranchée rlu chemin de fer. La coupe laisse 
voir une  craie blanche, rude a u  toucher, avec nombreux 
bancs d e  silex brun-noirâtre inclin& A l'ouest. C'est la 
craie de  Spiennes formant la base du  Danien. 

Noiis passons sous Ic viaduc jcld sur  la Trouille é t  nous 
longeons la colline qui domine Spiennes 2 l'est. 

La vue d'un tapis de  verdure ornbrsgd par une  vfgéta- 
tion touffue éhranle les plus r6solus qui guident la colonne 
et une nouvelle halte est décidée ; l'itinéraire e n  souffrira 
un peu, mqis l e  soleil n'est-il pas le  seul coupable 7 

Annule3 de la Soeietk gdolug iyue  du N o r d ,  T. xvr. 18 
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11 ne faut rien moins qua le grondement du  tonnerre 
pour nous rappeler que nous sommes e n  excursion g6olo- 
gique. 

Nous reparlons vers l e  nord, e t  aprés avoir traversé la 
route d e  Beaumont, nous visitons, sous la conduite de 
M. Lemonnier, une des usines de la Compagnie Solvay. Cne 
argile blanchâtre trés ténue remplit des bassins dans la 
cour : c'est le résidu d u  ldvage d e  la craie brune, rerifer- 
mant encore jusqu ' i  8 % de phosphate. 

La carrihre Solvay, située au  nord de l'usine, montre le 
limon supérieur trés épais e t  le tufeau de  Ciply. 

Au sud de  S'-Symphorien, une  exploitation de la craie 
brune nous a montré la succession suivanle : 

Limon t r è s  épais .  
Gravier  de s i lex  laiid8nieris verdis .  
Sable vert landénien (pouvant  fa i re  défaut)  
Tufeau  (non constant) .  
Cra ie  phosphatee  a v e c  Pecten pulelzellus e n  

très grande abondance e t  Belemnitclla 
nzucrona ta .  

On trouve e n  certains points u n  peu de phosphate riche. 
O n  connaît dcs silex tailiEs provenant d e  la base d u  limon. 

Quelques observalions prEs de 13 route de Binche 
figurent à la fin du programme d'excursion, mais dans 
quelques minutes, le tramway doit nous emporter vers 
Mons. Rotre course est donc terminée et nous rentrons A 
Mons. 

En attendant le  dîner qui doit nous r6unir A I'hblel 
Dupuis, la SociCtd entre en séance, sous la presidence de 
M. Barrois. - 

Le président rend d'abord hommage h la mdmoire de 
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Cornet, puis remercie MAI. IIouzeriu de ieiiaie, Lemonnier, 
Ruiol et Van den Broeck, qui ont rivalise d e  zéle el comme 
guides et comme organisateurs. 

Des applaudissements enlhousiastes ralifient ces boniies 
paroles. 

M. Barrois termine son allocution en faisant des vœux 
pour la p~.ospérité de la Société helge de gdologie, qui  
uous avait r h e r v é  un  accueil si clialeureux. 

M. Gosselet invit,e alors M. Renard A entretenir la Soci6tB 
dc l'origine des phosphates. M. RenarJ aprbs avoir déclaré 
qu'il Clait venu surtout 3 ccllc excursion pour s'instruire 
sur  ccite difficile qucslion, dit qu'il n'est pas prhparr! Q 
l'aiiorder ct qu'il doit nécemircment  se  borner 3 quelques 
considérations génbrales. 

Le probléme d e  l'origine des phosphates, se rapproche 
beaucoup dc celui de la gcnkse des silex, et les solutions 
qui ont été proposées pour l'un sont, jusqu'3 un  certain 
point, applicables 3 I'aulre. O n  a cornmencd par supposer 
que tous les phosphdles provenaient de dépouilles aiiiuiales, 
méme lorsque tout vestige de débris organiques faisait 
défaut. 

L'emploi du  microscope esr venu révéler 8 la science des 
fails inattendus. Il a montré que I'apstite ou phosphate d e  
chaux cristallisé est u n  des corps Ics plus répandus dans les 
roches cristallis6es ériiplives, oii elle apparaît souvent 
comme minéral du  premier stade de  consolidaiion et 
qu'enfin elle es1 de tous les corps crislallins qui composerit 
ces roches un de ceux qui résislent le plus efficacement 
I'altdration. Dans ces cas l'origine interne de l'apalite est 
incontestable. 

Au surplus, il existe dans les terrains anciens des dCp6ls 
d'apatite inlirncment liés B la d4composiiion des produits 
6ruptifs et d'autres, de nature filonienne, dont la geiiése 
doit se  rapporter 2 des influences hydrolhermales. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il est donc bien établi que  l'origine organique doit être 
ailribuée seulement A une catégorie de phosphates. 

D'autre part, il est non moins inconteslable que des 
ptioçphates ont été formés par concrétionnement et dépdt 
de matibres phosphatées provenant d'organismes. 

Les nodules que l'on rencontre dans beaucoup de  gisc- 
ments dans certains cas, ont été formés par accumulation 
siiccessive d u  phosphate autour  d'un centre qiii a atliré la 
même substance dissoute dans l'eau de mer. A u  large d u  
Cap de Bonne-Esperance, vers 400 ou  500 brasses, il so 
forme encore de nos jours, des nodules de  phosphate 
associé ;i la glauconie. Souvent c'est un  fragment d'orça- 
nismc, u n  os ou une dent dc poisson, qui forme le cenlre 
antour  duquel Ic phosphale s'est concrétionné. 

Enfin RI. Renard insiste sur  le fail que dans certaines 
Iles d e  la mer des Antilles formées de  calcaire corallien, 
on  a constaté que  les produits phosphatés provenant 
d'excréments d'oiseaux ont ,  aprés  leur  dissolutioii, formé 
non-seulement des enduits A la parlie supérieure des 
rochers ,  mais se sont subslitués , e n  proforideur, a u  
carbonate calcique des rocher coralliennes, qu'ils ont pseu- 
domorphisé en partie, si  l'on peut s'exprimer ainsi. Une 
interprétation analogue pourrait peut-être s'appliquer aux 
phosphates d e  Ciply : on  aurait une substitution de  phos- 
phate a u  carbonate d e  la craie. II fait remarquer  d'ailleurs 
que la composition de ce phosphate est loin d'etre cons- 
tante et que la soi-disant ciplyte n'est pas une  espèce 
minérale définie. C'est plutdt u n  mélange vdriable, e t  e n  ce 
point ses observations concordent avec celles que vient de  
de lui communiquer M. 0r:lieb. 

Les applaudissements unanimes de tout l'auditoire termi- 
nent l'inléressantc communication de  II. Renard. 
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M. Barrois rappelle que des aiguilles d'apatile ont été 
signaldes dans la Somme et demande 2 XI. Renard. si les 
phosphates de Ciply en sont dépourvus. 

hl.  Renard répond qu'on lui a communiqué il y a quel- 
ques années, comme venant de Ciply, de beaux cristaux 
d'apatite, qui ont fait l'objet d'une analyse par M. Klément. 
Il n e  considkre pas comme improbable l'existence de ces 
cristaux h Ciply, mais il ajoule qu'il est loin d'être convaincu 
de  I'authenticit6 de  leur provenance. 

M. Lemormier d e  son cOt6, déclare que  ses recherches 
personnelles ont produil jusqu'ici des résultats négatifs. 

La séance est interrompue pour nous rendre ti 1'Hdiel 
Dupuis, puis elle reprend à la fin du  dîner. * 

Aprés avoir remercie d e  nouveau les organisateurs de 
l'excursion, M. Barrois céde la présidence h RI. Gosselet. 

hl. Gosselet pense que le résumé de l'excursion serait 
uiile et agréable aux excursionnistes et prie MM, Rutol et 
Van den Broeck de vouloir bien l'entreprendre. 

M .  Rutot ddfkre au  désir de M .  Gosselet et expose les 
grands traits d e  la géologie des environs de  Mons ; maie 
l'tieiire du départ sonne bientdt el la séance est IevEe en 
toute hate. 

Quelques minutes aprés, des adieux pleins de  cordialit6 
terminaient cette réunion et noufi repartions pour Lille. 

Incommod6s par une chaleur accablante, nous avions u n  
peu mutile notre programme ; nous avions cependant fait 
d'excellenle géologie, tout e n  appriciant l'inoubliable cour- 
toisie belge. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S u r  Za Ciplyte 

POT 41. J. Ortlieù 

Leltre ii M .  le Professeur Gosselet. 

G ION CHER R ~ A ~ T R E ,  

A la suite de  l'excursion de  la Sociélé géologique du  
Nord de dimanche dernier,  dans les exploitations de phos- 
phate des environs de Mons, coiirse à laquelle ont égale- 
ment pris part de nombreux amis de la Belgique, deux d e  
nos honorables collégues, M .  Renard et  AI. Lemonnier, ont 
bien voulu ~ e n t i o n n e r  quelques remarques &manant de  
n o i  sur  le phosphate de Mons. 

J e  leur renouvelle cordialemenl mes remerciements. 
Coinme M. lem on nie^ a parlé de  moi, il voudra bien 

aussi accepter que je parle de  lui. On sait déja que notre 
collègue étudie avec succes la géologie du  Hainaut, ainsi 
que le prouverait, a u  besoin, l'excellent compte-rendu 
qu'il a donné de l'excursion de trois jours de  la Socikté 
belge dc géologie ( l ) ,  lorsqu'en septembre dernier elle se 
rendit A Mons pour examiner sur  place le bien fondé des 
récentes interprétations de  I 'Qe du  tuffeau de Ciply, la 
signification de certains graviers, etc., proposées par 
JIM. Van den Broeck et Rutol, interprétations qui furent, 
du reste, reconnues conformes et  adoplées par tous les 
mernhres prksents. 

Pour  e n  rcvenir h RI. Lcmonnicr, jo vous dirai qiic nous 
sommes depuis longtemps d'accord pour mettrc e n  commun 
les rdsuliats de  nos rcchorchcs s u r  les phosphates et  d'en 
offrir le  fruit h la Sociélé géologique du Nord et h la Société 
belge de géologie. 

(1) Bull. de la Soc.  belge de geol., de Paleontol .  e t  d'Hydrol. 
T. Il, p. 393. 
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Nos nombreuses occupations, ainsi qu'une antre raison 
dont il sera question plus loin, ont retardé l'exécution d e  
ce projet. 

Quant à notre but, il était des plus modestes : conserver 
le  souvenir des coupes préseniees & diverses &poques par 
les nombreuses carrières de phosphate, car les progrès d e  
l'exploitation tendent à faire disparattre assez rapidement 
le gisement tout eniier.  

Notre projet n'est pas abandonné, c'est ce que M.  
Lemonnier aurait  pu avancer, et ce qu'il a dit de mes 
essais de laboratoire était destiné A entrer dans nolre fond 
commun J'aurais bien follrni celle explication pendant la  
séance, mais l'heure avancee de la journée et le  désir de 
beaucoup d'entre nous de ne  pas perdre le dîner ou man- 
quer le Irain, m'indiquaient suffisamment que  la séance n e  
pouvait plus Ctre prolongée. J e  pris aloi's la résolution d e  
compléter par lellre les premiers renseignemenls fournis 
par mon collaboraleur et qu'il a bien voulu porter h mon 
compte. 

Mes recherches de laboraloire sur  des échantillons four- 
nis le plus souvent par  M .  Lemonnier, remontent effeclive- 
ment A 1884. fila premiére préoccupation, en débutant 
dans une branche nouvelle, fut de déterminer l'espéce de  
phosphate à laquelle se  rapportent les grains bruns de la 
craie d e  Ciply. 

Les premiers pas que je fis dans cetle direction, m e  dé- 
montrbrent que les grains bruns de la craie d e  Ciply n'ap- 
partiennent ni à l'apatite, n i  B la phosphorite, ni à aucun 
des phosphates solut~les dans l'acide sulfureux : isolés de 
leur gangue de craie par séparation mhanique ,  les grains 
bruns sont, c n  cfïet, trBs difficilement solubles dans ce 
r h c t i f .  

Un essai analogue sur  le gravier du  poudingue de la 
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Malogne a monlré, au contraire, la solubilité des  nodules 
dans une solution aqueuse d'acide sulfureux. 

La craie durcie est égalemen1 phosphatée et le  phosphale 
qu'elle renferme a les memes propriétés que celui des 
divers poudingues, c'est-à -dire qu'il est &alement soluble 
dans l'acide sulfureux aqueux. 

De 13, j'ai conclu à la présence d e  deux espbces d c  
phosphate : celui des nodules et des  bancs durcis, qui  
entre dans la caiéçoiie des phosphorites, et celui des grains 
bruns, mécoiinu par la science et que j'ai appelé Ciplyte. 

Le réactif indiqué plus haut, appliqud A la roche qui 
constitue la craie grise, dissout facilement les grains blancs 
de  carbonate de  chaux et  laisse intacts les grains bruns de 
Ciplyte. C'est également la Ciplyte qui constitue le phos- 
phate riche remplissant les poches que  nous avons obser- 
vées à Mesvin-Ciply. Ces poches sont, comme on l'admet 
généralement, le résultat de 13 dissolution de  la craie par 
l'acide carbonique des eaux m6téoriqut.s. Peul-ktre dislin- 
guerons-nous deux genres de poches : nous y reviendrons 
un j o i ~ r .  

C'est également la Ciplyte qui constitue le  phosphate 
vert - :'est noir que l'on devrait ùire - que l'on trouve 
à l'Est de Mons, du  cbté d e  St-Syrnphorien el plus parti- 
culikrement dans le bois d'Havre. Ce dernier, d'aprks 
M.  le professeur Blas, do Louvain, se  distingue du  phos- 
phate brun cannellc de Ciply (la Ciplyte, par une plus forte 
proportion d'acide silicique et il renferme le fer surtout 
comme ferrosum et une matikre organique verle. 

La Cyplitc, débarrassée des grains calcaires, se  p r k e n t e  
au microscope comme des grains roules de transparence et 
de couleur variées, depuis le  transparent pur, le blauc 
laiteux p u r  ou plus ou moins teint6 de  jaunatre ou de 
bistre, dont l'intensité atteint parfois les tons les plus foncés. 
On y distingue aussi quelques grains de glauconie ou de  
silex et environ 10 % de sable quartzeux incolore. 
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Au point de vue chimique, la Ciplyte est u n  corps com- 
plexe : à cdté de l'acide phosphorique, on constate 5 2 8 % 
d'acide carbonique e t  11 A 1 2  o / ~  - quelquefois plus - 
ti'acide silicique. 

DejA, M. Dlas (') avait fait la remarque qu'an attaquant, 
sous le  microscope, par l'acide chlorhydrique les grains 
bruns separes par la Iévigation des grains crayeux, on  les 
voit se dissoudre avec dégagement d'acide carbonique et 
production d'un voile de silice gélatineuse. 

Il n'y a aucun doute que le carbonate et le silicate de 
chaux, car il y a elicCs de chaux par  rapport l'acide 
phosphorique considh! comme trihacique, ne  fasscnt 
partie constituante de la molécule dc Çiplyte, sans qiie 
cependarit 13 Ciplyte semble btre un  corps de composiiion 
constante. Il  serait prémature de  lui assigner une formule 
ddfinitive. La silice semble t?tre complémentaire de l'acide 
carbonique. On pourrait donc imaginer une série de sels 
dont les types exlrt%mes seraieut, d'une part, un phospho- 
silicate de chaux exempt de carbonate, et, d'autre part ,  u n  
phospho-silicate peu siliceux et riche en carbonate. Les 
Ciplyies que  nous connaissons appartiennent au  groupe 
intermédiaire, à la fois carbonate el siliceux, mais loujours 
plus riche en silice qu'en acide carbonique, ce qui nous 
fail penser que la Ciplyle idéale paraît être un  phospho- 
silicate de chaux, tandis qiis les grains hruns extraits de la 
craie appartiennent 3 une varibté de  phospho-silicatc car- 
bonati. 

La Ciplyte peut éLre représentde par la composilion sui- 
varite : 

Acide phosphorique. . . . .  31.97 
Sllice. . . . . . . . . .  11.66 
Acide carbonique . . . . .  5.94 

Cliüux. . . . . . . . .  50.43 
100.00 

(1) Bulletin d e  l'Académie de  Belgique, 1884. 
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Ces nombres conduisenl1 la formule 

2 Ph2 O5 (Si O z .  C 02) 4 C a 2  O. 

En élaguant l'acide carbonique et e n  lui substituant une  
quantite proporlionnelle de silice, on trouve pour le 
phospho-silicale fondamental ou type hypolhétique : 

2 Ph2 Os. Si 02 4 C a2 O 

Cetie formule exige : 

. . . . .  Acide ptiosphoriqiie. 33.34 O/, 

Silice . . . . . . . . . . .  14.08 
Chaux . . . . . . . . . . .  52.58 

p. 

100.00 

C'cst Ic momcnt da rappeler que la littératlire s 'm1  

récemment enrichie d'un lravail de NJI. L. IIaiitefeuille et 
J.  Marzotlet (11, faisant counaître un phosphate dr, silice 
hgdralé qu'ils écrivent : 

Celte analogie d e  composition avec celle que j'avais 
adoplPe il y a cinq ans pour le  Ciplyie, m'a vivemenl 
frappé J e  trouve intéressant de  signaler ce rapprochement 
qui conduit si naturellement du phosphate d e  silice au 
phospho-silicate de calcium et h la Ciplyle carbonatée 

Pcndnnt qiic j'blais préoccupé de la détermination miné- 
ralogique des grains bruns d e  la craie de  Ciply, je mc 
demandai plus d'une fois quelle pouvait etre leur prove- 
nance. Je ne  trouvais pas admissible d'y voir un produit de 
source ; c'est donc dans la serie des causes actuelles que 
j'ai cherché une inspiration satisfaisante. J e  propose de 
considérer l'immerise amas de  grains phosphatés qui nous 

(1) Comptes;rendus 1888 T. 1% p. 135 et  Bull. Soc .  Cli im.  d e  
Paris 1888 T. 49 p. 630. 
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occupe comme étant la dernière expression d'un ancien 
gisement de guano remanié sur  place ou enlev6 d u  voisi- 

' nage  immédiat. Dire e n  quel point se trouvait originaire- 
ment le dépot suppose est peut-ktre moins difficile qu'il ne 
semtile au  premier abord.  En effet, n'avons nous pas A pro- 
ximité des preuves d'émersions successives indiquees par 
des bancs de  craie durcie? Des surfaces portant ce carac- 
tére d'émersion sont connues au sommet de la craie de 
St-Waast e t  au sommet dtl la craie de Nouvelles. 

Or, ces hancs limites sont phosphalés et  le phosphate qui 
s'y trouve est solul)le dans l'acide sulfureux aqueux. do 
considhre ccs bancs comme ayant servi de  siibstratum au 
guano, c'est-A-dire que leur contact a rec  le  guano leur a 
fait subir un  certain métamorphisme par imprPgnalion par 
des soluiions phosphatEes. Il n'est pas invraisemblable qu'un 
gravicr crayeux séparait le giiano de la roclie en place, dés 
lors cc gravicr supposd sc trouvait dans d'excellentes condi- 
tions pour absorber la lessive phosphatée produite par la 
pluie e n  tr,aversant la coiichc meuble. 

Le remaniement sui. place de ce gravier phosphaté et le 
démantellement des bancs durs out don116 naissance aux 
nodules des divers graviers. que nous designons par les 
expr~essions de poudingue di: Cuesuies, conglouiérat de 
St-Symphorien et poudingue de Ciply, enire leequc 1s s'éteud 
la ço?iche de  craie brune qui présenle un caract8r.e liltoral 
très prononcé. Celte catastrophe locale d'affaissemeiit el 
d'envalii~sement par la mer, avec destruction des c6tes, 
marque le passage des temps secondaires aux premiéres 
manifestations iertiaires d e  notre pays. En effet, le tuffeau 
de Ciply (lertiaire) qui se lie si intimemenl au poudingue 
de la Malogne, ne renferme plus que 0.1 % d'acide phos- 
phorique. 

J e  me plais à rappeler que  BI. Lemonnier a trouvé en 
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place un banc crétacé contemporain de la phosphatisation, 
derriére le petit cabaret voisin du  four R chaux de  Cuesmes. 
dans l'exploitation de M Scoufflaire. 

Comment le  guano a-l-il p u  se Lransformer en Ciplyte? 

II y aurait d'intéressantes analyses et expiriences a faire 
sur  le guano ; nous nous proposons de nous e n  occuper. 
A titre provisoire, il n e  répugne pas A l'esprit d7admettr*e 
que les sels calcaires organirliies, associEs aux  produits 
ammoniacaux du guano, doivent réagir sirnultanement s u r  
l'eau de  mer  et en sCparer la silice et  les carbonates 
alcalino-terreux qui peuvcnt dés lors btre aitirhs par Ics 
grains de  guano pour former I'idificc de  la Ciplyle. 

Je préfère toutefois adrneltre que la Cyplile correspond 
plutût aux couches inf6rieures de gunrio, durcies aprks dis- 
solution partielle e t  recristalliualion, ce qui rendit cette 
roche suffisamment résistante pour é t re  roulée e n  sable, 
avant d'étre empitCe dans l'assise de la craie brune.  

J'attends, ainsi que je l'ai déjà dit, des échantillons de  
giiano de. diverses provenances, afin d'étudier leur action 
métamorphisante sur  des tranches de craie et leur action 
chimique sur l'eau de mer afin d'apporter quelques idées a 
l'intéressante question de chimie q u i  nous occupe et e n  
étendre la portée sur les arçiles e t  les marnes phosphatées. 

Quoi qu'il e n  soit, de  ces théories hypothétiques et qu'on 
ne  peut ericore qu'effleurer, il es1 u11 autre poirit su r  lequel 
l'entente sera plus aisée ; c'est l'origine non interne de  la 
Cyplite. 

Le regretté Cornet a le  premier donné du  phosphate d e  
la craie brune une explicalion naturelle fondie sur  une  
origine organique ( i) ,  par  analogie avec ce qui se passe sur  
les c6tes de  Perim et d'Aden, où des milliers de poissons 

- 

(1) Quarterly Journal of the Geological Society of London, 
1886. 
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morts sont, h tpoque fixe, rejetés par  les vagues sur  les 
cotes. (1) 

M. Lemonnier adopte ma  manière de  voir et nous rem- 
plaçons les poissons par des oiseaux, ou  plus exactement 
par leurs déjections, le guano, sans nous prononcer sur  la 
nature zoologique des producleurs; nous cherchons à 
étayer celte hypothèse s u r  des preuves sérieuses, que  
toutefois nous n ' a v w s  pas encore t r o u v h  dans nos visites 
réitérées aux carriéres. C'est a celte impuissance qu'es1 
dû  en partie l'ajournement de  cette nole, qui, sans cela, 
porterait peut-êlre la date de 1884. 

Néanmoins, l'origine organique de  la Ciplyte ne  semble 
pas douteuse. Tous les chimistes qui  se sont occup6s d'ana- 
lyser les phosphates de Mons (YJI.  Stas, Mclscns, Petcr- 
mann, Rlas, Lucion (2) et moi-mtme), tous y ont constat6 
de notables doscs de substance organiqiic : 2,8 oJo dans Io 
tuffeau de Ciply; 2 ,63  dans la craie grise phosphat.dc; 5,21 
dans le phosphate de poche ; 2,67 dans le phosphate noir 
d'Havre. L n e  partie de  cette matit!reorganique est azotée et 
RI. Renard ne semble pas éloigné de la rapporter h la 
chitine, qui est, comme on le sait, une des substances 
organiques les plus inaltdrables qiic l'on connaisse. 

Mais parmi les causes organiques en prkxnce ,  les pois- 
sons ou  le guano, quelle est plus spéçialerrierit celle qu'il 
convient d'adopter ? 

Les preuves en faveur de l'hypothiise du  guano, que 
M. Lemonnier et moi cherchions en v ~ i n  dans les carridres, 
BI. Renard semble les avoir troüvées dans son laboratoire. 

C'est la bonne nouvelle que 32. Renai cl nous a a n n o n c h  
dimanche soir. P a r  conséquent, l a  question de l'origine 
des grains bruns qui se  trouvent L 8 n  s i  grand nombre 

(1) Voi r  a u s s i  Gosselet, Bu l l .  S o c .  geol. du  Kord .  T. 16, p. 27, 
1889. 

(2) Communication verbale d e  M .  Lucion.  
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mdlangés 2 la zone crayeuse comprise entre le poudingue 
phosphalé de  Cuesmes h la base et le  poudingue phosphaté 
de la Malogne au sommet, devra vraisemblablement recon- 
nailre comme origine un  gisement de guano remanid sur  
place et les grains bruns eux-memes seront probab1emer.t 
considérés comme une espéce minErale spéciale que je 
propose de  désigner sous le nom de  Ciplyte. 

Je  no puis mienx terminer cel1.e lettre qu'en exprimant 
le vœu que RI. Renard veuille bien puhlicr Ic pliis prochai- 
ncmcnt p&ble Ics délails de scs intdressnnles rechcrchcs, 
car je suis convaincu qu'elles présenleronl l'attrait consid& 
rable que nous trouvons dans tous ses travaux. 

Si ma lettre n'était pas déjh bien longue, j'ajouterais que 
l'origine du phosphate du tun de la craie de Lezennes me  
semble fortement apparentée avec celui du pays de Mons. 

Au contraire, la craie phosphatée de Blimonl (Somme) 
que je n'ai encore que supeificiellemenl examinde, semble 
renfermer l'acide phosphorique sous deux illits, la phos- 
phorite en domiriante et  quelques grains de Ciplyle. 
L'éiude attentive de ce gisement conduira a l'explication de 
l'origine du sable phosphaté de  Beauval el d'OrvilIr, leu- 
lilés dans leque l les  le phosph3te ne présente ni la compo- 
sition ni les propriélés de la Ciplyte. 

Veuillez agteer ,  mon cher Blliîlre, l'expression de  mes 
sentiments respectueux el dévoués. 

Volre ancien P l d u e ,  

ORTLIEB. 

La Société a décidE que  la n o t e  su r  le C p l i t c  l u e  dans la 
skaiicc di1 26 .Juin serait iiiskrén ;i la suite  du compte-rendu d e  
l'occnsiori de  Mons. 
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M. Gossclet dépose sur  le Rureau le volume III des 
MEmoires de la S o c i M ,  volume comprenant la Faune du 
calcaire d'Erbroy par M. Ch. Barrois. 

M. Gosselet annonce que  M. Th. Ilaiv.=ois vient de  
recevoir la Croix de Commandeur de  l'ordre du  Christ de  
Porlugal pour ses travaux d'histoire naturelle sur  les 
Açores. 

M .  Lepan lit le rapport de la Commission des Finances. 
Il propose d'approuver les comptes du  trésorier et de le 
remercier de son dévouement 3 la Sociélé. II constate que 
le  nombre des Membres a beaucoup augmentd, grâce aux 
excursions qui ont &té orçanis6es l'année passée par 
RI. Ladrihre. 

La Société adopte les propositions d u  rapporleur et  vote 
des remerciements à M. Crespel, trésorier. 

BI. G o s s c l e t  expose les théories de C. Prévost sur le 
bassin de Paris. 

M. Cayeux fait la communication suivante : 
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Description géologique 

du canton d'Rvesnes-Nord (i) 

par W. 1,. Cayeux (2) 

Le canton d'Aveanes-Sord forme une longue bande de 
terre qui part d e  la région de  la Sambre et  qui s'étend 
jusqu'aux fagnes, h l'est. 

11 constitue un  plateau qui va s'élevant doucement vers 
l'est? oii l'altitude dEpasse 200 mhtres. II estsillonné do nom- 
breuses vallhes profondes, souvent 6th-oitcs, q u i  prcnncnt 
parfois l'allure d c  ravins On y voit s'esquisscr les accidents 
de terrains qui, amplifiCs, donnent plus loin l'Ardenne 
avec ses montagnes. 

A quelques exceptions prés, le sous-sol d u  canton 
d'Avesncs-Nord est forme par des terrains anciens disposés 
e n  handcsqui  ondulent du  sud au  nord e n  s e  dirigeant 
sensiblement dc, l'oncst B l'esl. 

(1) Le  nom dcs routes  principales s e ra  rernplacé par son 
numCro adi~iinislratif  pour simplifier l e s  appellations. 

Route  na t iona l e  : 
No 2, de Paris à Rruxclles, par  Avesnes, Maubeuge, Mons.  

Routes clé parte men tu le^ : 
Ko 5, d'Avesnes à Philippeville (origine aux  Trois-1'ar.i:~). 
NO 6, cic Laridrecies i Chimay. ( L e  clieniiu d e  cciiitiiro 

d'ilvesnes lui es t  annexé). 
No 12, d 'hvesnes a u  Quesnoy. 

Chemin oieinal  d e  g r a n d e  communication : 
KO 20, de Solre-le-Château i Trêlon. 

Chemins d 'mtérê t  commun ' 
No 80, de Sains  ii Bousignies e t  ci la Eruritiiire. 
No 104, d 'hvesnes à Sivry.  
Kcn 229, d'Avesnes à Liessies. 

('2) Je dois à mon maître,  M. Gosselet,, bon nombrc de 
documents su r  les puits, anciennes carrihres,  etc Je le prie 
d 'agréer tous mes  renierçiements p o u r  cetle nouvelle preuve 
d'affection pour ses élèves. 
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Voici les diffdrents terrains connus dans le canton 
d'Avesnes-Nord : 

............................. R é c e n t . .  Alluvions d e s  vallées. 
(Sisternaires 

Diluvien. .  i ............................ Limon. 
Diluvium. 

Néogène  ............................. 1) 

Oligocène . .  ..................... .. .. I> Tert iaires. .  . 
S u p é r i e u r . .  ............. n 

Eocène . .  .. Moyen. .  ... P a r i s i e n . .  . S i l e x  àNummulites 
lcevigata. 

- ~p 

Danieri.. ... )> 

Sérionien . . n 

Marlet te  à Terebra-  
S u p é r i e u r  . . t u l i na  graci l i s .  

T u r o n i e n . .  

. 
Dièvcs :i Inoeera- 

Crétacé . .  mus labia tus .  

C6nomanicn S a b l e s  à Pcetcn  aspcr.  
Si:coiidaires. ... . Inférieur Aachénien  S a b l e s .  

/ J u r a s s i q u e  ........................... )> 

Primitifs )> ............................................ 

1 P e r m i e n . .  ............................. )> 

Annales  de la Soeiété Ge'ologique d u  N o r d ,  T . X V I .  19 

Primaires . 

Houi l le r . .  ............... S c h i s l e s  houil leis .  
.......... Carboniferc '~Carbor i i f&r i r i i . .  Calcaire earbonif8re.  

Calcaire e t  sch is tes  

Supér ieur . .  S c h i s t e s  d e  S a i n s  a 
Rh. Let~ens is 

. Dévonien F r a s n i e n . .  ... 
Moyen. .  ................. 
Infkrieiir ................ u 

\ S i l u r i e n . .  .............................. n 
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T E R R A I N  D É V O N I E X  

Famennien 

I,e terrain dhvonien est lc  plus remarquable d u  canton 
d'Avesnes-Nord par l'btendue qu'il occupa. On le  trouve 
entre les hassins de  calcaire carbonifére et dans le pro- 
longement de  ces bassins lorsqu'ils cessent d'exister. 

Le Dévonien n'est représenté que par une  partie de son 
assise la plus supérieure : l e  Famennien. On y distingue 
les zônes suivantes : 

Schisles de Sains d Rhyrrchonella leliensis 

C'est l e  niveau le plus ancien du canton d'Avesnes-Nord. 11 
est formé au sud de schistes argileux, de schistes à nodules 
calcaires, de calcaires et de psammites schisteux avec 
débris végétaux parfois abondants. Le calcaire est trés bien 
reprdsenlt! à Sdmeries et Ramousies. En remontant vers 
l e  nord, les schistes calcarifkres sont moins d6velopp6s et 
leurs  affleurements plus rares  ; par contre, les psamuiites 
tendent A formar des bancs épais beaucoup plus grkseux. 

Les schistes argileux et calcarifères sont surtout fossili- 
fkres. On y trouve : 

Spirifer Verneuili  Ortizis. 
Sp. 2aminosus. Rhynehonella leliensis. 
Spirigera Roissyi Retepora. 

Schistes et calcaires d'Elrœungl 

La z6ne d'Etrceungt est caract4risée par des schistes argi-  
leux, quelquefois psammitiqueç e t  par des calcaires d'un 
noir bleualre, encrinitiques. Les calcaires sont recherche; 
comme pierre da taille. 
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Les schistes et calcaires rerifermerit Urie faune assez 
variée : 

Spirver Verneuili, 
Sp. strunia~zus, 
Sp laminosus. 
Sp.  cinetus. 
Spirigera Ro issyi. 
Cyrtina heteroclita. 
Terebratula. 
Orthis arcuata. 
Orthis striutula. 

Streptorhy nchus crenistria 
Rhynchonella letiensis. 
R h .  puynus. 
Leptmna rhomtoïdalis. 
Productus seabrieulus. 
Phaeops ZatiJrons. 
Clyscophyllum Oma Liusi. 
Bryozoaires. 

La zAne d'Elrmungt forme dans le canlon d'Avesnes-Nord 
plusieurs bandes entourant les divers bassins c a r b o n i f h s .  
A Sdmeries, le Farneririien supérieur dessine une  cuvette 
indbpeudanle d u  calcaire carbonifbre. 

Bande d e  SPmeries. - Elle occupe le  sud d u  territoire et 
traverse la voie ferrde A la tranchée dite de  Sémeries. On 
y dislirigiie, en se dirigeant vers Avesnes, des schistes argi- 
leux, des psarrirnites schisleux, des schistes et calcaires, el 
enfin des calcaires et  schistes. Tous ces niveaux sont fossi- 
liléres et  renferment presque tous les fossiles énumdr6s 
plus haut. 

Bande d' Aoesnes-sur-He1pe.- Versant sud. - Cette bande 
apparait sous le champ de tir d'Avcsnes, ou l'on voit dcs  
calcaires inclirjBs au nord, allernant avec des schistes peu 
épais avec Clysiophyllum Omuliusi; elle cst exploitée a u  
sud du Camp-de-César et $ la Ronflelte, h Sémeries. 

Versant f iord.  - La route no 6 traverse, prbs du  
Baldaquin, des schistes, psarrirnites et calcaires qu'il faut 
rapporler h la z h e  d'Etrœungt. Ce niveau est reprusentd 
au  Château-Gaillard par des schistes argileux noiratres 
pourvus de débris végétaux, et au  bois de  Bellefontaine 2 
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St-Hilaire par un escarpement de  peammices gr6seux trks 
épais. Les schistes e t  psammiles de  la gare d'Avesnes, les 
psammites calcaires et schistes fossiliféres d e  l'entrée du 
chemin de la Taquennerie appartiennent également aux 
couches dqEtrceungt. 

Au-dessus de la Ronflette, I l'extremité de la bande 
calcaire d'bvesnes, les schistes e t  calcaires rejoignent la 
bande sud et entourent complélemcnt le bassin carbonifére. 

Le calcaire a été exploilé a u  sud du  Bois de la Villette e t  
on le  voit affleurer en desendant le chemin n"04 vers le 
Ruisseau de E'elleries et en remonlant ce chemin vers 
Fellerips. Quanl aux psamnites, on les relrouve $ la 
Taquennerie; peut-être faut-il considérer de  ce niveau, 
ceux que l'on voit prbs de la route  no 104 h la limile de  
SBmeries et de Felleries. 

Il est impossible de dire si la bande iraverse ou non 
la vallée ; toutefois, j'ai trouvé dans u n  abreuvoir sur  le 
flanc de la coliine, B l'est, des schisles calcarifères ou argi- 
leux avec de gros Spirifer Vsrneuili el quelques Rlzyncho- 
n e l h  letiensis que je crois du  niveau d 7 E t r ~ u n g t .  

Bande de Mnrbaix. - Versanl szld. - La zône d'Etraxngt 
forme une voûtc entre les bandes d'hvesncs ct de  Marbaix. 
Elle constitue uu escarperrient coup6 par lc  chemin de fer 
et par la route enlre Avesnes e l  St-Hilaire. 

Versant nord. - Les schistes et calcaires d'Etrœungt se  
voient a u  sud de Dompierre sur  le  chemin qui va A la route 
no 6 ;  ils se prolongent au Petit et ail Grand-Fuschau et 
paçsenl dans la tranchée du chemin de  fer e t  sur l e  chemin 
de  St-Hilaire B Dompierre. 

Vers l'est, les couches se  r8unisseilt avec celles du  ver- 
sant sud et  enveloppent compl8lement le bassin calcaire de 
llarbaix. Le calcaire a Bté exploilé au  nord du  Ruisseau de  
Uuchemont qui descend d e  la Tuilerie. 
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Bauds do TliisniBres-sur-Helpe. - Versant sud.  - La 
zûrie d'Etrœungl est représenlée par des schistes argileux 
fossilifbres 2 Les Bodelez, 1 Dourlers, e t  1 Semousies par 
des schistrs argileux et calcarifércs près  du Calvaire. 

Versant nord .  - On connaît les schistes d'Etrœlingt P 
Doiirlcrs, le long du  chemin d'Eclaibes, cl h Floursies, 
prhs de I'dglise, o i i  ils son1 accompngnds de  calcaire. 

B m d e  de Sars-Poteries. - On n e  connaîl le  calcaire 
d'Elrcciingt qu'A la Charnould, ou il a éIé atteint par u n  
puits. 

Carboniférien. 

Le calcaire carbonifère du  canton d'Avesnes - Nord 
appartient A quatre  bandes diffëreoles q u i  sont celles 
d'Avesnes-sur-Helpe, de Marbaix, de  Taisniéres-sur-Helpe 
e l  de Sars-Poteries. 

1" Bande d'Avesnes.- Elle apparaît. 2 i'ouest, su r  le terri- 
toire de  St-Hilaire, vers l e  chAteau Coutant, présente un 
beau développemerit au Baldaquiri e t  se  dirige vers 
Avcsnes où elle forme une bmincnce qui supporte la ville. 
Urie faille la rejette au sud, et orila relrouve vers Avesnelles, 
au  Camp-de-Char. Elle se  rélrécit a u  Flaumont et  s'éteint 
sur  Sémeries, a la Ronflette. 

20 Bande de Murbaix . -  Elle s'étend du sud de Dompierre, 
Q S1-Ililaire, où elle es1 séparie  de  la précédente par un pli 
anliclinal de schistes dévoniens. Elle Iraverse le  cenlre du 
village et disparatl un peu vers l'est. 
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30 Bande de Tais~zièrios. - Elle émerge des terrains plus 
récents Taisnières meme et s'dpiiise A Floursies aprEs 
avoir traversé Dompierre, St-Hilaire, S1-Aubin, Dourlers et 
Semousies. 

40 Rnndede Sors-Poteries. On n'en connaît que  l'extrdmité 
toul-&fait occidcniale. Elle a été exploitée dans le hois de  
Beiignics ; cllc préscnte quelques affleurements au nord du 
village et ne  s'kpanouil gukre que dans  l e  canton de  Solre- 
le-Ch Aleau. 

Comme on le  voit, tous ces bassins sont a l i g n h  suivant 
ilne direclion uniforme qui est Lrès voisine de 1'0.-S.-0. à 
I'E.-3.-E. 

On distirigue dans ces bassins des zbnes qui  n'ont pas 
toiijours, ni la m6me importance, ni la n i h e  physionomie 
et qui, de plus, peuvenl faire entiérement défaut. 

Ces z6nes sont 3 pariir de la base : 

10 Calcaires et  schistes d'dcesnelles. 

Calcaire noir,  compact, souvent tendre, surmonté de 
schistes noirs argileux, trés fissiles, pourvus d e  débris 
vigétaux dans la bande d'Avesnes. 

Les fossiles les plus caractéristiques du  calcaires sont : 

S p i r i f e r  diutana. Orth is  MicheLini. 
S p .  tornacensia.  Productus  n i g e r .  
Sp.  cinctus.  P P .  Héber t i .  
C y r t i n a  heterocli ta.  Conu lar ia  inœquicos ta ta .  
Tercbra tu ln  h.astata. S t raparo l lu s  p lanorbulus .  
Rhcqn&onella pleurodon. Phi l l ips ia  t runcula ta .  

Les schistes renferment une faune (1) que j'ai reconnue 

(1) La faune  du ca lca i re  e t  d e s  sch is tes  d'Avesnelles est e n  
ce  momen t  l'objet d'une é t u d e  m o n o g r a p h i q u e  d e  la p a r t  d e  
M. Gosselet .  
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Irés riche surtout au nord d u  Camp-de-CEsar. On peut citer : 

S p i r i f e r p a r t i t u s .  
S t r ep tor lqnehus ,  etc., ete.  

2" Calcaire d e  M a r b a i x  o u  pelit  granile. 

Calcaire gris-bleu, subiamellaire, formé de tiges d'enicrines 
spalhisées. 11 a!terne qurlquefois avec des schistes Lrés 
argileux fossilifbres. A Beugnies, dans la bande de  Sars- 
Poteries le  calcaire eucrinitique est représeutk par uri 
schisle noir. Ces fossiles sont : 

Sp ?( fer  c ine tus .  Lep tœna  rhomboi'dalis. 
Sp .  tornaeens is .  Pruduc tus  sernireticulatus.  
O ~ t h i s  reaupinata .  Plzillipsia gemrnuli fera.  
Orthis e r e n i s t ~ i a .  

30 Calcaire d e  Dompierre .  

Calcaire gris, bleu-noirâlre, souvent compact ou dolomi- 
tique et grenu. II est quelquefois criblé de  geodes tapissées 
de  carbonate de chaux cristallisé. La partie supérieure 
renferme des phlanites. Le calcaire de  Dompierre forme 
des bancs parfois lrés dpais utilisés comme pierre d e  taille. 

Les fossiles y sont très rares. 

40 Dolomie. 

Compacte, grenue, ou pulv6rulcnte, renfermant 

Produc tus  L2angollensis.  

5" Calcaire des A r d e m e s  (') ou des Fonta ines  (2). 

Ce sont deux calcaires qui se remplacent l'un l'autre. Le 

(1) Hameau de Dompierre 
(2) IIameau de Limont.  
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prvmier qiii sc d6vcloppc a i l  sud est gris-blanchâlre, riche 
en grandcç concrEtions z6naires. 

11 forme daris les deux bandes rdr idionales ,  des massifs 
é p i s ,  non stratitiés exploités pour pavés. 

Le Produclus sublecis y est trés répandu. 

Le calcaire de  Foiliaines ust gris ou bleu fonce; le 
Prodziclus cura se rericonlre souvent à l'exclusion du  
Prod~~clus sublauis. 

Cct le zdne est remarquable dans la bande de Taisnières 
par la prédominance des calcaires dolomitiques et de la 
dulûrnie pulvérulente qui alterneril avec des aalcaires 
gris bleu, avec Produclus sublœcis et cora. 

60 Calcaire de St-Hilaire et de SI-Remy-Cha~rssde. 

Ce sont 6gdernent deux farmations sgnchroriiques, deux 
fdcibs d'une méme zOne. 

Le calcaire de St-Hilaire est noir-hleuâlre, gris et 
compact. On n'y trouve comme fossile que le Productus 
giganicus qui, d'ailleurs, est fort rare. 

Ce facibç s'observe dans les handes d'Aveçnes et  de  
Marbaix. 

Le calcaire de  St-Remy-Chaussée est noir, rougeatre à 
la  lumiére réfléchie. Il est parfois bleu-foncé, veine de  
blanc. 

Le Prodt~clus giganleus s'y renconke  en plus grande 
quantilé. 

A la Queue-Noir-Jean (Si-Hilaire) il renferme a u  sommet 
des phianites disposés en bancs conlinus. 

C'est l e  calcaire de St-Remy-Chaussée qui est A l'&al de  
brkche dans la bande de  Taisniéres. La brkche est formée 
de fragments anguleux de calcaire noir. bleuaire, o u  meme 
gris emprunifs a u  calcaire de  St-Remy et rkunis par un  
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ciinen1 calcaire ferrugineux ou  uniformément gris. On la 
suit su r  toute l'étendue de 13 bande;  elle élait 
encore exploilée l'an dernier 2 'I'aisiiièr~es, et elle a fourni A 
St-Hilaire el à Dourlers des marbres esliméç. 

Le lablcau suivant résume la composition de chaque 
baiide (1). 

Moui l ler  

ASSISES 

1 Calcaire d'bvesnelles 
. Schistes d'bvesnelles 
Calcaire de  Rlarbaix. 
Calcaire de  Dompierre 
Dolomie. 
Calcaire des Ardennes 
ou des Fontaines 
Calcaire de S1-Hilaire1 

Les schistes houillers remplissent le bassin d e  Taisnieres. 
On les voit an affleurernerits h Taisnières m h e ,  sur  la 
place des Caitiau et le long de 13 rue des Viviers. BI. Gosselet 
les a vus I:i Queue-Noir-Jean ; plus loin, vers  l'est, ils 
disparaissent p a r  suite du  r6trécissement du bassin. 

(1) Les croix indiquent l 'existence des assises,  les guille- 
mets  leur ahsciice. 

('2) Le tableau n e  p r t s e u ~ e  d e  t o u t e s  Ics bandes q u e  
les assises reconnucs dans  l e  canton d'Avesnes-Iïord. 

y- 
,. - 

o u d a ~ t ~ e m ~ - ~ h a u s r ~ ~  

Avesnes- 
sur-Helpe. 

+ 
+ 
f 
+ 
+ 
+ 
f 

-. 

D 

D 

f 
+ 
,+ 

+ 
f f 

Taisnièrss- Fars- 
snr-Helpe. 

D 

f 
B 

f 
f 

+ 

Poteries (2)  

3- 
+ ?  
+ 
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Les coupes 1 el 2 (voir planche II), menées presque per- 
pendiculairement h la plus grande dimension .du canton, 
reprdsentent l'agencement des couches dévoniennes et 
csrboniféres dont il vienl d'être question. 

Toutes les couches primaires mentionnées dans les 
figures 1 et 2 sont redressées, plissées et  parfois brisées; 
elles portenl, e n  somme, la trace d'actions mécaniques 
puissantes qu i  ont modifié leur allure primitive. 

C'est au milieu de la période houiliEre que les assises 
primaires du  pays ont 616 affectees par ces dislocations. 

M. Gosselet (1) ddsigne l'ensemble d e  ces phénoménes 
soiis le nom de Ridernent d,u Hain,aut. 

Avec le Ridement du  IIdinaiii cornmenGa pour notre 
pays une Ere nouvelle : les couches redressies furent 
exondEes et de  fond de mer qu'elles Ciaierit, devinrent 
continent. 

TERRAIN C R ~ T A C ~ ~  

Notre pays devenu terre ferme eut l e  sorl des continents 
acluels. I I  subit l'action d'agents divers : agents physiques 
comme 1'atmosphbi.e et l 'eau; agents pliysiologiques comme 
les organismes vivants. Sous I'inlluence de ces agenis mul- 
tiples, il y eut  a l that ion des terrains émergés, transporl, 
suivi de  depûts, des particules enlevées aux couches super- 
ficielles. C'est, en un  mot, la série des ghénouiéries qui 
coutiriue~lt i modeler le sol de nos jours. 

Le résultat fut l'édificalion rie ddpdts sableux, argileus ou 
ferrugineux que l'on reriroritre de-ci, de-lA, 3 la surface 
des Terrains primaires et auxquels on a réserve le  nom 
dYAachenien. 

(1) J .  GOSSELEI.. Esquisse  gUolnglque d u  Nord  d e  la France  
e t  des contrées voisines : 1 e r  Fasc. Terr.  prirn., page  156. 
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L'&poque cr6iacbe supt5rieure fut marquée pour le 
carilori d'Avesries-Nord par i'erivahissemenl de la mer  dont 
les d6pBLs ne se voieril qu'en lambeaux au  sud et 3 l'ouesr. 
La fin de cetle meme 6poque correspond 3 un  nouveau 
reirait dcs eaux marines qui eurent  pour rivage la region 
de la Sambre. 

Si l'existence tliEoriqiic des dtIpBts aachénicns cst d'une 
concepiion aisic, il cst, au contraire trhs difficile dc pr0uvi.r 
quc tel d8p01 arçilciix ou  snbleuw est ou non aachiiriien. 

L'Aachénien a ,  e n  effet, cominc soiibassemcnt les ter- 
rairis primaires et commc revélemeril Ics d6pbis qualei- 
naircs. II en rdsiille, qu'en pr6scnce d e  l'absence absolut 
dc fossiles, on  ne  peut que  fixcr des limites chronologiques 
extrernes entre lesquelles les sbdiments aacliPniens ont 
pu se former. On se trouve donc e n  presence d e  coucties 
que les caractéres physiques s'accordent à paralléliser, 
souvent à identifier, et qui pciivent fort bien ne pas etre 
synchroniques. 

Soulefois, il Paul constaler que les progréa de la géologic 
sli,aligraphique de  notre rCgion ont sans cesse amoindri 
l'Ai\achdnicn et quc nombre de  dbpôts d'argiles et de  
saliles rangés dans I 'Aachhien  par Dumont on1 dû étre 
reslilués a des terrains don1 l'âge est parfaitement connu, 
et le plus souvent a u  L a n d h i c n .  

M. Gosselet considkre comme a a c h h i e n n e  une argile 
jaune grasse qui a 616 rencontrbe dans un  puits prks d u  
Pot-de-vin e l  qui est comprise enlre  des agaises d'une 
part, et un  gravier et les sables landéniens d'autre part. 

M.  Gosselet rapporte aussi à I'Aachénien lcs gros sables 
accompagués d'argile noire qui existent 2 la c,rois&e des 
chemins d1Avesnes e t  des Bodelez. 
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Les I O m  do sables renconlrés A Taisnibres, chez Walleratzd 
L~kq~old, s u r  le  chemin d u  Monceau, peuvent ktre rarigés 
également dans 1'Aachénii.n. 

Ide dép61 aachénien le  plus répandu est le minerai d e  
de fer .  11 est h 1'Slat de conc;rétions ou  de nodules de  
sesquioxyde hydratd, jaune et plus rarement de  carbonate. 
II forme des amas disposés en poches d'extension variable, 
au  sein d'argiles et de sables qui les empalent. D'une 
manière génkrale les dépdts ferrugineux sont localisés a u  
contact de ileux couches de résistance différente, comme 
les calcaires et les schisles. L'ftge de ces dépbts est indéter- 
miné. Les poches ont &té cxploitb.es, avant l 'arrivée des 
minerais plus riches dans le  pays. 

Cenonianien. 

Sables ù Peclen usper. 

Le Céuo~nanien n'existe qu'au sud et  2 l 'ouest du  canlon. 
II es1 représenté par  la z6ne 3. Pcclen asper.  

II est connu ti SBmeries, oh les sables A Pecten nsper,  
occupmt le  sud d u  territoire. 

Il ex i sk  présduBadalquin, A la limite d'Avesnes et de  
Saint-Hilaire : il y est surtout a I'élat de  marne tuffacde 
glauconicuse. 

M.  Gosselet a reconnu les sahles A la Lobielte, e t  prés 
de la Queue-Noir-Jein, sur  Saint-1Iilair.e. 

Prbs de la station do Dompierrix, ils contribuent A 
formcr le plateau vers le nard, et on Ics vuyail autrefois 
dans la tranchée avec 1 métre d'dpaisseur. Ihfin, A 
TaisniP,res, ils existent au  nord et B la limite de Marb3ix et 
de Taisnibres. 
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Turonien. 

Dieues d Inoceramzcs labialus. 

L'extension du  Turonien est assez faible sur le canton 
d'Avesnes-Nord, e t  ses affleurenients presque parlout 
invisibles aujourd'hui. 
M. Gosselet a reconnu les diéves A Taisniéres, prbs de  la 

route no 6, vers l e  chemin de Fayt. hIeugy les a signalées 
A l'extrémild de. la rue  des Viviers ; 11. Gosselet n'a pu les 
retrouver, et je les ai  vainement cherchées en ce point. 

L'argile plastique vert blanchitre reposant sur  les sables 
verts 2 la gare de  Uompierre pourrait  bien apparlenir h 
ce niveau. M. Gosselet y a relevé la présencede coricr6lions 
calcaires analogues 3 celles qui occupeni la partie inférieure 
des dibves. 

Si cette assimilalion est exacte, il n'y a aucune raison 
pour ne pas rousid6rer comme crbtacée l'argile verte 
rencontrde chez Derennes, aux Qualre-Paves, Saint- 
Hilaire, sur  une Bpaieseur de 9 mktres. 

Narlct tes  à Terebralulina gracélis. 

Elles existent sur  Saint-Hilaire, 3. la Lobielte e t  prbs de  
la Queue-Noir-Jean. h Dompierre au nord de  la staliou er 
daus le sud du  village de TaisniEres. 

TERRAIN ~ O C ~ Y E .  

Le Landéuien infdrieur est représente par les conglo- 
mérats silex. On appelle ainsi des amas de  silex pyroma- 
ques plongés a u  sein d'une paie argileuse ou  sableuse. 
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Les points ou  le conglom8rat a Btd signalé sont assez 
rares. 

A Dourlers, su r  le  chemin d'Eclaibes, on  voit un sable 
argileux, jaunalre, avec gros silex el debris d e  psammites. 
11 est recouvert par  uno argile plastique, blanche ou 
panachée. La coucheh silex rappelle la base du  L a n d h i e n ,  
mais la superposition de l'argile au  sable laizse planer 
quelque inexactilnde sur  la détermination. 

Aux Quatre-Paves, le  conglomérat avec ciment argileux 
affleure e n  face de  chez Derennes. M. Gosselet range 
&galement dans le Landénien inférieur le  sable ver1 avec 
u n  peu de  silex qu'il a pu étudier A la fabrique de  carreaux 
de chez Dercnnes. 

Les sables verts avec silex d u  ddfrichd du  Bois de 
Dompierre, l'argile verte avec silex de la station d e  cette 
localité et le  gravier infërieur a u  sable au sud des Aulnes 
h Taisnieres n e  peuvent guèi,e elre rapport& qu'au 
conplornérat 3. silex. II doit en étre de même du sable vert 
argileux avec silex verdis autrefois visibles près  de  la 
brasserie Bruyère A Dourlers, et des silex signalés par N. 
Gosselet A la base de la sablihre Lecomte à Sainl-IIilnire. 

A Grandes Zorées, un  puits a rencontre 1 8 mètres de 
proforideur de gros silex qui pourraient bien ktre 
landdriiens. 

Sables d'0stricour-t . 

Il est peu de  comniun2s qui soient dépourvus de 
Landhie r i  supdrieur. On  le trouve s u r  les plateaux ou sur  
les penles des coteaux parlout cacht5 par les assises qua- 
terriaires. 

Bion qu'il soit design6 sous le nom de sabl~js, il constitue 
uue zdne fort peu homogéne, dont voici la composilion : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l0 Sables fins, jaune ferrugineux, verddtres ou blancs. 
(Dompierre, Dourlers, Felleries, Floursies, Sainl-Aubin, 
Saint- Hilaire, Semousies). 

Ils sont accompagnés de  grbs, sauf h Dompierre, Saint- 
Aiibin, Sirneries ot Semousies. A Saint-Hilaire, ils sont 
trés épais et exploités aux  carriOres d6 la Croisette. 

On rencontre parfois le grès débarrassb du  sable qui  
l'enclavait comme B Rarnousies, ou  d'énormes blocs gisent 
d la surface du limon quaternaire. 

20 Sables grossiers avec galels et grains de  quarz gras 
ou hyalin. (Beugnies.) 

30 Argile plastique grise ou noiratre (Beugnies, Felleries, 
Saint-Aubin 

40 Lignites (Felleries.) 

Ces sables d e  diverses natures remplissent des poches 
soir isolees, soit sans liaison apparenle. On peut  toulerois 
en conclure que la m e r  qui a déposé le Landénien supérieur 
a couverlle canlon d'bvesnes-Nord, dans loute son Ctendue. 

Parisien. 

Silex d Nummdiles lœvigata. 

Ces silex ont lormé une couche dont il est impossible de  
préciser l'exteasionaujourd hui ; elle a Et6 enlevée presque 
complétement, et n e  se  montre  plus qu'en un  point sur  le 
territoire de Felleries. On trouve bien des silex h 
A'iimrnzililes lavigalu dans les alluvions d e  l'Helpe majeure, 
mais ils sont melés de  silex pyromaques, de débris de 
psarnrniles, et l'on ne  peul alors h é d e r  i les ranger dans 
les dépbts quaternaires. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TERRAIN DILUVIEN. 

1,c terrain diluvien du canion d'Xvesnes-Nord n'a jamais 
6 th  I'ohjet d'une élude méthodique et approfondie. Est-il 
besoin de dire que nos connaissances s u r  sa constitution 
sont Lrés imparfaites ? 

On y dislingue le  diluviurn et le  limon. 

Diluvium. 

Quoique le  carilon soit p a r c o x u  p31. des cours d'eau 
importants, je rie conndis l e  diluviurn bien caractérisé 
qu'en quelyues poirits. A Sainl-Hilaire, 31. Gosselet a 
reconnu s u r  la rive gauche de  1'Helpe des amas cailloutenv 
d e  silex cas&, a arOtes émoussées et des silex 4 Numrnuliles 
fra~meii tbs  comme les silex pyromaques. 

On rencontre le diluviurn dans le  puits du village de  
Taisriiéres. prés d e  la place, I'enlrée du chemin de 
Maroilles ; aux Blémenls signalés 3 Saint-Hilaire, il f au l  
ajouter des débris J e  psammiles ; s u r  le senlier d e  Dom- 
pierre, les silex son1 trEs abondanls. - 

La rive gauche de  la Tarsy montre  également une 
couche f w n e e  de  pelits silex biisés et  roulés depuis Sairit- 
Autiin jusque vers les Bodelez. Comme en d'autres poinis 
on trouve de pareils dépOts sous les sables tertiaires, il cst 
pruderit faute de  preuves, de ne pas repousser absolument 
la probabilitd de  l'$ge tertiaire. 

Limon 

Le limon, connu dans le  pays sous le  nom d'argile, 
couvre tous les plateaux primaires ; il a Blé rencontré 
dans des puits sur  une Eyaisseur coiisidérable et  il 
est d'ailleurs exploite pour briques dans presque toutes 
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les communes. Mais on n'a pas encore essayé de  lui 
appliquer les divisions du limon établies par hl. Ladrière. 

TERRAIN RÉCENT. 

On trouve des alluvions lirnoncuses dans la vallEe de  
1'Helpe et dans les -  vall6es affluentes. Ici encore, de  
nouvelles dtudes sont nécessaires. 

IIYDROGRAPIIIE 

Ilelpe majeure. - C'est le cours d'eau le  plus important 
de tout le canton. Elle y pénétre 3 Ramousies et le traverse 
dans toute sa longueur. 

Elle coule il Ramousies et 3 Sémeries s u r  les schistes de  
Sains. Au Flaumont, elle coupe la bande calcaire d'Avesnes 
puis rentre dans le Famennien supérieur entre Avesnes et 
Saint-Ililaire. 

De Saint-Ililaire A Dompierre, elle quitte àpeine le bassin 
carbonifére de Marbaix A Dompierre elle butte alternative- 
ment contre le calcaire au  sud, et les psammites de  Sains 
au nord,et entame surtout les schistes d7Etrœungt moins 
résistants. II en résulte que dans cette localité, le  cours de 
1'Helpe n'es1 qu'une série de méandres trés accentuts qui 
découpent agréablement le sol de Dompierre. 

La Grande-Helpe fait ensuile quelques incursions sur  le 
canton d'Avesnes-Sud, e t  renlre A Taisnières où elle 
traversele Famennien et le calcaire carbonifére de la bande 
de Taieniéres. 

A l'extrémité occidentale du canton, la vaIlde s'klargit et 
va s'aboucher un p e u  plus loin, dans celle de la Sambre, 
dans le canton de Berlaimont. 

Toutes les couches coupées successivemenl par  1'Helpe 

Annales de  l a  S o c i é t é  Géolog ique  d u  N o r d ,  T. xvr. 20 
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majeure sont dirigées soit d e  l'Ouest a l'Est, soit de  1'0. S- 
O., A 1'E. N-E. ; le cours de la rivikre, au contraire, affecte 
la direction E. S-E., A l'O. N-O. La Grande Helpe rencontre 
donc obliquement des couches de résislance différente ; 
elles les entame avec plus ou moins de facilil6 et se trouve 
rejetée vers le  sud ou vers le  nord, suivant l e  cas ; c'est la 
l'explication de son cours trés sinueux. 

Tous les aulres cours d'eau du  canton d'Avesnes-Nord 
sont des affluents de 1'Helpe majeure. Ils sortent soit de 
la nappe aquifhre située A la base du  limon, soit du  
Famennien altérb. 

Rive droite. - Ruisseau de Fsllerics. - 11 est silué tout 
enlier dans le Famennien, il a son confluent Sémeries. 

Ruisseau Saint-Pierre. - 11 est forme d u  Ruisseau de la 
Tourelle, qui descend des Trois-Pavés vers Avesnes, et du 
Ruisseau de la Verlo-Vullte, qui  prend naissance A l'ertrdmilé 
tout-i-fait occidentale de  Beugnies. Leur confluent est h la 
Verte-Vallée, au Bas-Lieu. Leur  parcours est  tout entier 
dans le  Famennien. 

Ruisseau d e  la Croisetle. - 11 prend sa source au  Bas- 
Lieu, prés du  bois de la Croisette, entre bientBt sur  le 
territoire dc Saint-Hilaire, coupe Ics schistes d e  Sains et 
d'Eirœungt et  se  jette dans i'Helpe a u  sud-est de Saint- 
Hilaire. 

Ruisseau de la Tarsy. - C'est le plus considérable des 
affluenls de l'Helpe dans le  cantori ; i l  occupe le  bassin 
carbonifkre de TaisniCres depuis Floursies jusqu'h Saint- 
Remy-Chaussée, dans le  canlon d e  Berlaimont. 

Il a lui-m&me deux affluents assez importants : 
Le Ruisseau des Marquettes, au sud, traverse les couches 

d'Etrceungt Semousies, et couledans le  calcaire carbonifère 
jusqu'h la limite de  Dourlers e t  de Saint-Aubin, ou il rejoint 
la Tarsy . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le ruisseau de la BracqueniPre, au  nord, naîl A Floursies , 
coupe les schistes de Sains e t  d'Etrœungt A Dourlers, où il 
se réunit à la 'rarsy. 

Rice gauche. - Ruisseau du Baqui. - Ils sort de Sains, 
ne rencontre que les schistes de  Sains, et a son confluent prks 
dec elui de Felleries. 

Ruisseau de Godin.- II coule A Saint-Hilaire perpendicu- 
lairement 3 la bande carbonifére d'Avesnes et aux couches 
d'Etrœungt. 

DESCIEIPTION DES COMMUNES 

Les dépôts récents de la vallée de  la Grande-Helpe ne 
sont pas encore connus. 

L'escarpement qui domine la vallée au  sud, est constitué 
par le calcaire carbonifére, il supporte toute l'ancienne 
ville fortifiée. 

Ce calcaire carbonifére appartient 5 la bande dile 
d'Avesnes. Il forme une cuvette réguliére, dont on voyait 
la partie méridionale dans les fosses des fortifications avant 
le démantèlement de la ville. 

M .  Gosselet y a dislingué les ensembles suivants : 

Calcaire et schistes noirs al ternant . ., . . 42m. 
Calcaire eiicrinitique(pctit granite) . . . .  4 70 
Calcaire géodique . . . . . . . . . .  27 50 
Dolomie . . . . . . . . . . . . .  21 
Calcairo gris. . . . . . . . . . . .  42 
Calcaire gris à P ~ o d u e t u s  suti1ceL.i~ . . . .  20 

Les 42 métres infërieiirs doivent e lre  rapportés aux zOnev 
réunies d'Etrmunçt et d'Avesnelles, que l'altération des 
couches n'a pas permis de séparer. 
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Les dpaisseurs des couches supérieures ne sont qu'ap- 
proximatives, les 42 métres de calcaire gris intercale entre 
la dolomie et le calcaire 3 Produclus subl~vis n'ont pu Ctre 
rapportes A aucune des assises représentées dans le bassin. 
Qnant au calcaire des Ardennes, il se montrait dans le talus 
des fortifications sur le chemin annexe qui allait de la 
porte Cambrésienne au chemin de ceinture. 

Les diverses couches du bassin semblent irreguliéres 
Avesnes ; en 1856, M. Gosselet relevait les observations 
suivantes : a Sur le chemin du Pont-Rouge, vis &vis la 
borne 0,9, il y a une carriEre où l'on voit le calcaire 
geodique 'reposer en straiiîication concordante sur des 
schistes finement feuillelés ; le passage se fait par des 
alternances de bancs calcaires et de bancs schisteux. n 

On a exploité au Pont-Rouge du calcaire noir subgrenu, 
superieur h de la dolomie pulvCrulente ; l'inclinaison 
observée est S. 1P0. = 450. 

La bande carbonifth d'Avesnes se monlre sous le champ 
de  tir ; elle traverse la ville, puis une cassure correspori- 
dant Li la vallée de la Grande-Helpe l'arrete brusquement. 
Cette circonstance, dit M.  Gosselet, donna naissance A la 
ville d'Aveaies. L'escarpement produit par la rupture des 
bancs de calcaire fut choisi par les seigneurs pour y établir 
leur château. On voit encore cn gravissant lcs grands degrés, 
un affleurement de calcaire géodique inclinant vers lc sud, 
qui a servi de soubassement au palais de justice ct a la 
prison. 

C'est dans le m&me calcaire géodique que se trouve 
ouverle la carriére actuelle du Pont-Rouge; les bancs 
inclinent au S. 1500. c 45". 

Le chemin de terre qui va du Pont-Rouge vers Bellefon- 
laine, rencontre un peu au nord.ouest du collége, le calcaire 
gris A Productus sublœvis que l'on exploitait encore il y a 
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quelques annees, il incline au S. 15. E. = 340; en avançant 
vers Bellefontaine, le chemin est accidenté par de nombreux 
blocs du même calcaire ; plus au nord, la dolomie pulvé- 
rulente apparaît. Puis vient un intervalle où les roches 
primaires disparaissent sous le limon. 

Presque à la  limite d'Avesnes et do Saint-Hilaire, les 
schistés d'Avcsnelles tr& feuilletés se montrent en talus. 

Le Famennien est bien développé sur la rive droite de 
l'Helpe, il est aussi connu sur l'autre rive. Dans le prolon- 
gement de la Basse-Rue dans la direction d'Avesnelles, o n  
peut observer les calcaires et schistes d'ELrœungt, avea 
Clysiophyllurn Omaléusi. 

L'iuclinaison est N.  5" E. = 700. 
Les couches famenniennes ont 616 coupées par la voie 

ferrée à I'inlérieur d m e  de la gare ; elles sont formees de 
schistes fossiliféres, de psammites riches en Aoiculopeclcn. 
et debris v6gétaux, alternant avec des bancs calcaires. 

Plus au nord, prhs du Moulin Saint-Pierre, on peut 
observer sur la route de Saint-Aubin, des schistes argileux 
altérds, s'enfonçant sous les couches de la gare. J'y ai 
recueilli ; 

SpiriJer Verneui l i .  Rhynchonella letiensis. 
Spir i ter  larninosuy. Retepora. 
Orthis.  Ao iculopecten. 

Ce niveau fossiliftre rentre dans la zdne de Sains et 
l'aîfleuremenl de la gare dans la z6ne d'Etrœungt. 

Bas-Lieu 

Le terriroirc de Bas-Lieu, situé en longueur du sud au 
nord, est profondement dBcoup6 par lc Ruisseau de la 
Verte-Vallke qui descend du nord-cst, et par le Ruisseau de 
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la Tourelle qui prend sa source h la hauteur des Trois- 
Pavés. Ils se  réunissenl la Verte-Vallée, pour  former le 
Huisseau Saint-Pierre. affluent de 1'Helpe. 

Le point le plus élevd se trouve entre les deux cours 
d'eau, vers les Trois-Pavés. 

La coristitution géologique de  ce plateau ne présente 
que le limon diluvien reposanl sur les  schistes famenniens. 
Un puits creusé chez M. Colarl s u r  la route no 2, à la 
borne 14,7 a donné la coupe suivante : 

. . . . . . . . . . . . . .  Limon 5 m  
Minera i .  . . . . . . . . . . . . .  O m 1 5  
Argile plast ique jaune .  . . . . . . . .  l m 5 0  
Schistes. . . . . . . . . . . . . .  Om.50 
-4rgile plast ique à si lex . . . . . . . .  3m 
Gravier de  silex en peti ts  moreeauxrion roulés Om5O 

Peut-etre faut-il regarder l'argile plastiqiie jaune comme 
tertiaire, mais comment expliquer la présence de schistes 
au sein de i'argile? C'est vraisemblablement lc r6sultal d'un 
bboulcment. Les schistes pourraient étre cn place e t  l'argile 
inf6riciirc situéc dans u n e  poche. 

Le Famennien constitue Q lui seul 18 sous-sol de Ras- 
L ieu ;  il est presque partout invisible et  ce n'est g u b e  que 
dans les vallées que l'on peut essayer d'en faire l'étude. 

Au chemin no 104 qui passe Guersignies, on  voit des  
psammites, des schistes argileux jaunes ou gris noirâtres, 
el des schistes calcarifbres. M. Gosselet a recueilli dans les 
schistes, enlre autres fossiles, Spirifer st ru~i ianus.  

On peut y constater l'exislençe de  la Rhynchorrella 
letiensis. 

Tous ces niveaux doivent prendre place dans la z h e  
d'Etrceungt. 

Les schistes argileux sont riches en dbbris végétaux, on  
les rencontre jusqu'au K. 0.8. 
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On lrouve également des psammites, mais plus schisteux, 
A la limite de  la commune sur  le chemin de N.-D. d u  Bois; 
ils renferment quelques débris végétaux.. 

Sur la route n" 2, on voit l e  Famennien e n  descendant 
vers la Verte-Vallée : L'escarpement d'oh sort la fontaine 
du Bas-Lieu est formé de  schistes avec bancs calcaires 
dirigés du  S. 6 5 O  0. au  N. 650 E. M. Gosselel y a recueilli : 

Spirifer Verneuili. 
Rhynch,onella letiensis. 

La maison d'école est balie sur  des schistes A nodules 
calcaires. 

Des schistes famenniens trés allér6s s e  voient e n  mon- 
tant la c6te qui va vers les Trois- Pavés ; on les retrouve 
plus altérés encore s u r  le chemin qui va de là route n 9  h 
N . - D .  du Bois. 

Enfin, ils ont 6té signalés A la Jonquiére avec un plonge- 
ment sud. 

Beugnies 

Le limon masque presque tout l e  sol du  territoire d e  
Beugnies; à la Savatte, prks du  bois, le  limon a 13 métres. 
Le chemin qui va de la route no 5 2 Dimont en passant par  
la Savatle coupe le  limon e n  partant de la route, sur  trois 
métres d'épaisseur. 

M.  RIeugg rapportait h 1'Aachénien des sables grossiers 
exploitCs au village même d e  Beugnies; M. Gosselet les 
considére comrne tertiaires. La sablikre de M. Hasard 
présente la coupe suivante : 

Limon 
Sable grossier.  
Argile plastique charbonneuse ou argile marbrée 

de jaune ferrugineux, disposée en poche. 
Sable graveleux formé d e  gra ins  de quarz  hyalin,  

de quarz  g r a s  e t  de phtanites non roulés. 
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Sable moins grossier,  a l te rnant  avec  des  bancs  t rès  argileux; 
ce niveau e s t  sur tout  visible à l'est d c  la sablière. 

Dans u n  puits creuse chez M. Hasard,  o n  a traversé le 
sable sur  une épaisseur de  7 à 8 mbtres. A la maison d'en 
face, on n'en a meme pas atteint l e  fond A 25 m6lres d e  
profondeur. L'existence des sables tertiaires a encore 6td 
constatde prés du  Calvaire et  A la Charnoul, chez le 
cantonnier. 

La bande de calcaire carbonifére d e  Sars-Poteries passe 
a u  nord de l a  commune de  B e u g i e s .  

Dans le voisinage de la sablière Hasard, o n  a exploit6 u n  
cdcaire  grenu, géodiqiie, sans phtanites, recouvert de sable 
fin et d c  limon avec nombreux d6bris do phtanites. 

Au nord-ouest de  la satilikre, on peut encore voir une 
csrri8re presque comblée, où l'on a extrait un calcaire 
dolomitique très riche en Productus Llungollensis. 

Dans le bois, il y a e u  des carriéres considérables ; on en 
voit i peine trace aujourd'hui ; M .  Gosselel y a reconnu le  
calcaire dolomitique, mais on y avait extrait auparavant un 
beau marbre rosE avec Productus Llangol l~ns is .  

A la carrikre Ans iaux ,  on  voit au nord un calcaire 
lamellaire gris clair, dispos6 e n  bancs épais. S. 210 E = 770. 

Ce calcaire rappelle s'y méprendre celui de Marbaix, 
mais il est dépourvu de  fossiles; il est surmonté par de la 
dolomie cendreuse grise La base d o  limon presente a u  
nord de  la carriére quelques silex e t  d'abondants phtanites. 

Unc autre carririre existait autrefois s u r  la route no 5 
vis-à-vis la borne 2,9. 

Le calcaire de Marbaix est reprksente i Beugnies par des 
schistes noirs fossiliféres que l'on n e  conna'it que  par des 
fragments mis à jour, lors d u  creusement d'un puits. 

Le calcaire d'Etrœungt avec ses polypiers a ét6 atteint i 
la Charnoul. 
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Les schisles et psammites famenniens sont cerlainement 
les roches prddominantes du  sol du bois d e  Beugnies el de 
la partie méridionale du village, mais l'absence d'affleure- 
ments explique le manque dr! donndes sur  leur âge. J e  
n e  connais guère que quelques schistes argileux fortement 
altér6s sur  la route d e  Felleiies ; les débris végétaux y sont 
repr8senlés. 

Doinpierre 

L e  limon présente e n  certains points d e  la commune 
u n  développement cousidérable ; il a &té rencontré par des  
puils dans l'ancien bois de  Dompierre sur  une épaisseur de  
10 à 13 m.  Il est également très épais dans l'ancien bois de 
Fenache. 

Dans Dompierre même, un puits creusd sur  le chemin de  
Monceau a traverse 9 m. de  limon. 

Les couches terliairessont trks curieuses dans les environs 
de  la gare de Dompierre ; malheureusement elles sont 
aujourd'hui invisibles, A part quelques vestiges qui ne  
suffisent point, A donner une idEe de 1'intCrkl qu'elles 
offraient autrefois. 

J e  reproduis ici la coupe observée LL la station par  M. 
Gosselet : 

F i g .  3. 
Coupe de la lranchde du chemin de fer a la gare de Dampierre. 

A.  Limon panaché 
B .  Sable jaune. . . . . . . . 4 m. 
C .  Argile verte avec silex. . . . 3 m. 
D. Argile plastique vert-blanchitre. 3 m .  70 
E .  Sable vert  avec Pecten aspep. . O m. 50 - 1 m.  
F. Terrain dévonien. 
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L'hge du sable jaune et  de  l'argile h silex est Svidemment 
tertiaire. mais celui de  l'argile plastique no peut-étre fixé 
aussi aisirnerit. BI. Gosselet fa i t  rerriarquer h ce sujet que 
la présance de coricrétions calcaires incluses dans l'argile, 
donue a ce niveau quelque ressemblance avec la partie 
inférieure des dikves. 

Toul le  plaleau a la meme composition, mais par suite 
du  relévement des terrains primaires, le  sable fait souvent 
ddfaul. 

E n  face de Quineaux on trouve aussi des sables avec de 
la marne verte. 

Les puils ouverts dans le dSfrictid du  bois de Dompierre 
signalent h 10 ou 12 m.. une couche de sable vert avec silex. 

Les affleuremenls de  calcaire carbonifére sont nombreux 
sur  le territoire de Dompierre, ils appartiennent A deux 
bandes distinctes : celles d e  Marbaix et de Taisnières. 

La bande de Marbaix se montre depuis le Petit-Fuchau, 
jusqu7A la route no 6. 

La dolomie noire pulvérulente SC montre  sur  les c6tés 
de  la roule, au  nord des Ardcnnts. E n  cc derniar point est 
ouverte une carriérc dans u n  calcairc gris à Productus 
sublœvis, superieur a In dolomie; ce calcaire est compact, 
parfois dolornitiquc et prEscnlc souvent la structure 
oolithique. Il forme une  masse compacte sans apparence de 
straies , cc n'est que vers le  sud que l'on peut distinguer 
des bancs inclinés au S. 50 E. = 600 ; mais l e  calcaire 
stratifié n'est plus le calcaire gris cxploilé pour pavds ; il 
est compact, a grains fins, A cassure écailleuse o u  lisse, de 
couleur noirâtre, devenant grise par althration. C'est la 
hase d'un niveau supérieur ou  calcaire noir h Productus 
giganteus. 

En se dirigeant vers la route d e  Landrecies. on voit sur  
le c6té d u  chemin quelques affleurements de  calcaire bleu- 
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noir, appartenant toujours A la zbne de Saint-Hilaire du  
méme bassin synclinal. 

A la carriére Manesse ou carriére de la Marbr ière ,  on 
retrouve le calcaire gris avec u n  trés beau développement; 
on y voit du nord a u  sud : 

Calcaire bleu foncé à surface de  bancs rougie.  
Calcaire gris e t  dolomie avec silex zanés .  
Calcaire gr is  à Productus sub l tev i s .  
Calcaire bleu. 

Tout cet ensemble, d'environ 60 m. d'épaisseur, ne  
fournit l'indication de  bancs que vers le sud, où  l'inclinaison 
est S. = 850. 

La présence d e  la zône de Saint-Hilaire entre le hameau 
des Ardennes et  la carriére de la Marbriére ddmontre 
clairement que cette inclinaison est anormale. Le calcaire 
gris sert à la confection d'excellents pavés, de  bordures de 
trottoirs, de  bornes, etc. 

Le chemin de  Dampierre à la roule no 6 conduit 5 des 
exploitations int6ressantes. 
= Sous la maison Pecqueux, on a trouve les schistes d'Aves- 

nelles et le calcaire noir de la meme zOne aurail  616 ren- 
contré dans le jardin. 

A la carribre I'ecqueu,c, située a u  sud de la prdctdente, 
on exploite principalement un calcaire - géodique don1 les 
géodes son1 hpissées par de la calcite, ou par du q u a 9  et - 
de la  calcite. Cécalcaire  forme des bancs t r8sr6guliers  
qui w e n t  jusqu'a 7'0 cm. d'épaisseur et  qui inclinent 
au  S. 100 E. = 440. Il repose sur  un calcaire encrinitique 
rempli de  S p i r i f e r  cinctus. 

La bande de Taisniéres est peu intéressante 3 étudier h 
Dompierre, à cause de  la rarett! d e  ses affleurements. 

Les schistes houillers doivent passer sous l'ancien bois 
d e  Dompierre, au sud de  Riez-Wyart, mais ils y sont 
Inconnus. 
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Le synclinsl sud est visible sur  le b o r d  du  Ruisseau des 
Ruyaux. au  nord du pont du chemin de fer ; il csl A l'&al 
de  dolomie. 

Dans la propriéte de  M (le Colnet, un  puits a renconlré 
l e  calcaire sous 6 métres d e  limon. 

Le synclinal nord a 816 trouvé dans un  seul point par 
RI. Gosselet : il affleure dans le  fond, prés d u  chemin de 
Taisniéres 3 Monceau. Un puits de  la ferme du Bois, qui 
est dans le voisinage, a rericontré le calcaire. 

Le Famennien sépare les deux bandes calcaires. 
Sur  le chemin de  Dompierre A la route no  6, on voit 

dans le fossé des schistes argileux allkrks, avec calcaire, 
présentant l e  Clysiophyllurn Omaliusi trbs bien conservi. 
L'affleurement remonte jusqu'au k. 45. 

La carrikre Beresme lsidore est ouverte dans le calcaire 
d7Etrœungt incline au S .  5". = 400. L e  calcaire forme 
des bancs irréguliers, renfl6s, skparks par des schistes argi- 
leux gris ou  noirdtres renfermant le C. Omaliusi. Il fournit 
une  excellente pierre de  taille non gélive, mais difficile A 
travailler dans les points où la pyrite de fer existe. 

Levillage est bâli sur  des schistes et  psammites qui 
forment u n  escarpement sur  la rive droite de 1'Helpe. Le 
Famennien affleure dans tous les ravins qui  aboutissent A 
la vallke, l e  ravin d'Hugemont, celui de Ruyaux e t  celui 
d e  St-Eton. La route qui va de  la gare B l'église rencontre 
des psammites abondants, des schistes argileux ou  calca- 
riferes formant tranchbe, avec inclinaison tantbt a u  nord, 
tantdi au sud. M .  Gosselet y a trouvé le  Spirifer slruaiunius. 
Prés  de I'kglise, il y a des bancs calcaires subordonnés aux 
psammites. 

En face do la brasserie, l'escarpement est forme de schistes 
etpsammilesriches endébrisvkgfitaux,N. 150E. i 4 5 9 .  

Sur  la route de Taisnibres, e n  montant vis-A-vis de  la 
place, des schistes et  psammiles inclinés a u  S. 150 0 .  = 300 
sont également tri% riches e n  dbbris végktaux. 
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Des schistes avec bancs calcaires intercalés sont tr8s 
visibles sous le château d'Hugemont. Ce sont peut-être des 
calcaires analogues qu'on a extrait li l'extrémité de  L'avenue, 
prbs du ruisseau. 

Le sol de  Dourlers est constitué par les terrains carbo- 
nifére et famennien recouverts de limon. 

Les dépbts quaternaires occupent surtout les hauteurs 
où ils forment le limon exploité comme terre A briques. 
Dans les vallées de la Tarsy e l  de ses affluents, les ruisseaux 
des hIarquettes et de la Bracqueniérc, Ic limon manquc 
souvent e t  les roches primaircs affleurent cn d c  nombreux 
points. 

A 150 mélres au sud du tuisseau, sur  le chemin de Griffi- 
gnies on  voit, des deux cdlés, un lit d e  silex pyromaques, 
anguleux, rarement arrondis. Ce dépbt est vraisemblable- 
men1 la base d u  Landénien. 

Le sable tertiaire a donné lieu A d'importantes exploila- 
tions prbs de la route no 2, au  sud-est d e  Dourlers ; il a été 
également exploité au nord de'l'Eglise. 

A la carrikre Degardin, ricemment ouverie, le  sable 
contient des rognons de limonite et quelques blocs de gres. 

Pr6s de la brasserie Bruyére, on voyait autrefois un 
sable vert argileux reposant directement sur  le calcaire 
carbonifére; il était surtout remarquable par ses nombreux 
silex verdis et cachalonnés. 

Sur le chemin de  Dourlers A Eclaibes, vers lc Trie- 
Gaillon, il existe une petite couclie d'argile rouge résullarit 
de l'altéraiion des psammites; elle es1 surmontée d'une 
argile sableuse jaunâtre avec gros silex et  fragments de  
pçanimites. C'est peut-8lre la base des sables landéniens, 
cependant ils sont recouverts par Om40 d'argile plastique 
blanche ou panachde. 
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La commune de  Dourlers est traversée do part en part 
par tout le bassin carbonifbre de Taisnières qui se  dirige 
scnsiblement d e  l'ouest A l'est. 

La plu; supérieure des z0nes connues est celle de Sairit- 
Remy-Chaussée : elle est surtout h l'état de bréche, qui a 
été exploitde 3. la limite des territoires de  Saiut- l u b' in et  
d e  Dourlers ; elle est encore connue dans le parc d u  ch2- 
teau, prks de  la Chapelle Beiteaux ( l ) .  En ce point, elle 
repose sur  du calcaire noir compact plongeant a u  sud. 

Prés des Terniaux, elle est inferieure A descalcaires stra- 
tifiés inclinant au S. 15" E. = 600. 

Elle apparaît encore, sur  la route no 2 el en maints 
endroits 3u sud du Mont-Dourlers, s u r  u n  chemin de terre 
qui va A Floursies, l'affleurement le plus orientai se trouve 
A la limite des deux communes. 

La zône des Ardennes e t  de Fontaines est de  beaucoup la 
plus riche e n  affleurements. Elle est caraclérisée au point de  
vue minéralogique parla frkquence remarquabledes niveaux 
dolomitiques qui alternent avec des bancs calcaires e t  a u  
point d e  vue pal6ontologique par la prCsence des Produclus 
subloxis et cora. 

Le synclinal nord de cette zône coupe 'la rue  
principale prks d u  pont jeté sur  la BracqueniBre; sur la 
place d u  villago, il est trbs riche en Produclus fiublmis, et 
il a fourni au nord de l'église le  Productus cora. Au sud de  
la place. il est exploit6 à la carrière Gilot pour prCparer la 
chaux et la pierre de route. 

Ln dolomie subordonnfie au calcaire des Ardennes et de  
Fontaines forme u n  massif qui occupe tout le sud de la place 
et  se retrouve jusqu'A l'entrde des jardins d u  chateau; on y 
trouvait en ce dernier point des bancs dolomitiques renfer- 
mant quelques specimens de Productzhs cora. 

(1) La hrèche  y a une epaisseur d 'au moins 40m. 
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Derriere la ferme (: la Baudelolte D, M. D. Pikrart a 
rccueiili quelqucs espbces d'Euomphalus dans cette même 
dolomie. 

Le calcaire dolomitique se voit tout le  long de la Tarsy, 
depuis Io Mont-Dourlcrs jiisqii'à ln limite oricntalc du  
village. 

En suivant le ruisseau des Marquettes, on rctroiivc le 
meme niveau s u r  la peute riord de la vallée. A la carriére 

du  chemin de  Griffiçnies, le calcaire dolomitique 
avec nombreux Productus coru yrbserite l'incliuaison 
anormale de  S. 50 E. c 780. 

Au-dessus d'un calcaire dolomitique on voit contre le 
ruisseau des Marquettes ; des phtaniles z8naires el 
disposbs en alignements dans une dolomie pulvérulente, 
avec concrbtions e n  amandes el en lentilles. M .  Pibrart y a 
recueilli quelques Bponges. En ce dernier point, les bancs 
plongent encore au  sud. 

Celte inclinaison s'observe pour le synclinal sud dans 
toute I'dtendue du territoire. 

La dolomie grise i Produclus Llangollensis a et6 exploitde 
a u  Rlont-Dourlers au  nord du ruisseau. 

Le calcaire A phtanites est connu A Dourlers sous deux 
i'lals : il est tantût compact, tan181 gkodique et dolomilique. 
Il a kt6 autrefois exploité au centre du village 3 la carrière 
Lefranc, ou il klait gkodique et  subgrenu;  il affleure h 
la carrière Lecohier, sur  la route d'Ecuelin. Les phtanites y 
renferment d'abondantes rondelles de tiges d'encrines; ils 
sont fréquemment déchaussbs et gisrnt alors dans une 
argile grossière, ferrugineuse, qui est u n  produit d'al[& 
ration d u  calcaire. Le calcaire de  Dompicrre vient d'&re 
mis en bvidence e n  face d c  la ferme Cilcl ,  oii i l  présentait 
d'abondants phlanitcs rouges. 

On ne connaît pas de  couchc carbonifére plus ancienne. 
Le Ddvonien est reprdsenib par  les couches d'ELrœungl 

et par  les  schistes de Sains. Les premieres se montrent 
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à 1'Ctat d e  schistes argileux le long du chemin d'Eclaibes. 
Sur  le  versant sud du  bassin synclinal les schistes 

d'Etrœungt apparaissent au  sud du  ruisseau des B1arquet:es 
et ont été signalés le long d u  ruisseau de Brayes Car M. 
PiErart qui y a recueilli Phacaps latifrnn* 

Les schistes de Sains doivent exister a u n o r d  et au  sud ; 
cependant on n'a jamais dtabli leur prCsence d'une façon 
bien nette. 

Felleries 

Le territoire da Felleries est un  des plus longs de  i'arron- 
dissement d'ilvesnes. II forme ilne longue bande trnnsver- 
sale, prenant naissance i la Taquennerie et  se terminant A 
la frontikre belge, au  moulin de Clcrfayis. Malgr6 cette 
étendue exceptionnelle, la géologie de  la commune de 
Felleries est restée une des moins connues de  la regiou 
jusqu'd l'établissement du  chemin de fer d'Hirson A 
Maubeuge. 

Le sol de la commune de  Felleries forme un  vaste plateau 
presque partout boisé et découpé par  lrois vallées princi - 
pales. 

Celle du  Ruisseau de la Queue-de-Sars qui coule de l'est 
h l 'ouest jusqu'au moulin de  Felleries, puis qui s'iiifiéçhit 
vers le sud-ouest pour traverser l e  village pioprenient dit 
sous le nom de Ruisseau de Felleries. 

Le Ruisseau de la Maladerie dans le bois d c  Willies et le 
Rieu d'orbraye Ii la frontiérc coulent du  nord ail sud. 

De nombreux ravins sorlent d u  bois de Belleiix pour 
aller s'aboucher dans 1'Helpo au  sud. 

Le limon se rencontre cn plusieurs régions de  celte vaste 
surface et e n  particulier dans les bois de la Villette, de 
Belleux et  d e  Willies. 

Le sable lertiaire se  trouve sous le limon dans le  bois 
de Willies e t  d e  Belleux. 
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II est exploite : 

10 Sur le chemin no 20, a la ferme hriquel, oii il est 
recouvert de silex h Nummulites l ~ v i g a l a .  

20 Contre la cense Philippe sur  la partie défrichée du  
bois de Willics. 

Il existe B l'ouest du  chemin de  grande communication 
n"0. 

Dans la partie méridionale d u  hois de la gare de  la 
Villette, il y a beaucoup de  trous, et l'on raconte qu'on y a 
tiré des grbs pour la construction de l'dglise. 

A la carreauterie, prks du calvaire, se trouve une argile 
grise probablement tertiaire. 

La tranchée de la Qucuc-de-Sars a coupc! dcs sables et 
argiles terliaires avec lignites, accompagndes d'énormes 
troncs d'arbres. 

Le limon el les dépBts tertiaires reposent sur  des schistes 
et psarnmites famenniens qui forment le sous-sol de  tout le 
territoire. 

Les affleurements farnenniens sont assez fr6quents dans 
la valiee du  ruisseau de Felleries, mais la comparaison e n  
est difficile, tarit h cause de  la rarett': du fossile, que de leur 
conservation défectueuse. 

D'unemaniére çéu6rale on peul dire, en s'autorisant des 
affleurements conrius, que la zOne de Sains existe seule h 
Pelleries, et qu'elle y présente un  certain nombre de plis 
convexes et concaves qu i  lui donnent une grande extension 
dans l'espace. 

En parlant de Sémeries, on renwnt re  en se  dirigeant 
vers le nord : 

Sur la route no 101, A l a  limite de Felleries et  de Séme- 
ries, psammiles el ddbris vég6Laux situés au coude de la 
route. Incl. N. 350 E. = 620. 
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Du K. 6,9 au K. 7, psammites. schistes gris h nombreux 
ddbris végdtaux, e t  au-dessus schistes h nodules calcaires. 
Incl. N. 

On peut y recueillir : 

Spirifer Verneuili. 
Rhynchonella letiensis. 
Retcpora. 

Au IL 7, 4, h l'entrée du chemin qui  va A Beugnies, 
schistes et psammites. Incl. S. 

Pr& du Calvaire, schistes grossiers avec Spirifer Ver- 
~leuili de grande taille. incl. Y. 

D e r d r e  le moulin d u  nord de Felleries, psammiles h 
débris végdtaux. Incl. S.  

En montant vers Taille-Pionne, psammites, schistes, puis 
schisles a nodules calcaires. Incl. S. 2500 -= 600. 

Le cherniri d'iritéret commun de Felleries h Beugnies 
rencontre aussi des couches famenniennes. 

A 1'entrCe du  chemin, psammites. Incl. N. 
K .  1.950, schistes fossilifkres h débris v6gEtaux. Incl. S. 

K. 1,430, A la croisée des rouies, psammites. Incl. N. 
K. O,5, schistes h débris végétaux. Incl. N. 
Les schistes indiqués sur  la route de Reugnies sont trés 

altérés. 
La tranchée d u  chemin de  fer a rencontre les  schistes 

d e  Sains dans le bois d e  Belleux. Ils y sont compacles, 
bleu9tres ou verdatres et riches cn 

Ahynchonellas letionsis. 
Leplodesrna longispinum. 
Palueoneilo, etc. 
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bïaumont 

Le territoire de  Flaumonl forme un plateau d6coupé a u  
sud par la vallée sinueuse de la Grande-Helpe. 

Les alluvions modcrnes couvrent l e  fond de la vallhc et  
Ic limon quaternaire s'&tend s u r  la partie du  village qui  
remonte vers l e  nord.  

Les terrains secondaires et terliaires paraissent faire 
totalement défaut. Au Flaumonl, par contre, les terrains 
primaires supérieurs sont bien représentés. 

Le Carboriifcrien et le  Famennien existent sur  les deux 
rives de I'Helpe. Le premier de ces terrains constitue u n  
Iiassin synclirial qui travcrsc Ir! village et la vallée avec une 
direclion du  S.-O. a u  N.-E., et se rélrécit, vers 
le N.-E. A la hauteur  de la vrillée, la riviére y établit une 
solution de  continuité. 

Dans la direclion d'dvesnes, se  trouve, à l'ouest, l'escar- 
peinent connu dans le  pays sous le  nom de u Camp-de- 
C h a r  )Y (l). Le faite de la colline est occupé par la dolomie 
et les escarpements qui la limitent au sud et au nord 
montrent le  calcaire gkodique reposant sur  quelques bancs 
rncririitiques. Au pied du  (1 Camp-de-César », s'étend au  
sud une élroite vallée qui enlame des schistes noirs feuil- 
leies, pourvus de  quelques dkbris v6gétaiix. Ce sont les 
schisies d'Aveenelles avec une faunule trks riche. 

Puis le -sol se reltive a u  sud avec les calcaires noirs 
dYAvesnelles ei les calcaires sublamellaires d5Etrœunçt 
accompagnés d e  schistes grossiers qui allernent avec eux. 

Les calcaires encrinitiques d'Etrceiingt sont exploit6s A 
.- 

(1) M Higaux, archiviste à Lille, a demontré que le « Camp- 
&-César » Btait d'origine gauloise. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la carri6re de M. Dubar. Les schistes qui leur sont subor- 
donnés sont remplis de Clisiophyllunz Omaliusi. L'incli- 
naison est N. 150 E = 280. 

Le chemiii de terre qui va h Sémeries montre de nouveau 
les calcaires et les schistes d'Etrœunçt coupés en tranchee. 
La carriére Pdrin, ouverte 2 quelques mktres de ce 
chemin, rencontrait kgalement les mérnes couches. 

La bande carbonifbre n'es1 pas nettement visible sur la 
rive droite. Les schistes que l'on voit sous l'église et sous 
le moulin avec L'inclinaison S. 300 E. paraissent appartenir 
aux schistes d'hvesnelles. Cette assimilation entraîne 
comme conséquence l'existence du calcaire d'Avesnelles 
sous la principale rue du village. 

Les schistes ù'Avesnelles affleurent encore sur le chemin 
de  Sémeries. 

A l'est du village entre le chemin de  Sémeries et la 
rivikre se trouve la carriére du Robin, l'inclinaison était 
N. 150 O = 150. M. Gosselel y a vu en 1856 un filon de cal- 
caire spalhique et une poche remplie de sable et de minerai 
de fer. La carrière du Rabin n'existe plus, elle a étb rem- 
placée par une autre, ouverte dans les mémes couches. 

Vers la riviére, il y a des bancs calcaires séparés de la 
carrière du Robin par des schistes : c'est le calcaire 
d7Etreungt. 

Le calcaire d'Etrœungt se retrouve au nord du cc Camp- 
de-César m : il passe sous l'église de Waudrechies et se 
montre plus au nord 2 proximite du ruisseau de Ray. 

Des deux cbtés de ce ruisseau, le Famennien supérieur 
présente des affleurements h l'entrée du chemin de la 
Taquennerie; dans ce chemin il y a eu une exploitation de 
calcaire noir que M .  Gosselet rapporte aux couches 
d'Etrceungt. 

A la premiére ferme, on remarque L'ensemble suivant du 
nord au sud : 
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Psamrnitea en bancs  épais alternant avec des scliisics gr is  h 
debris végétaux ( 5 .  150 E. = 540). Cette masse e s t  si tu& dans 
l a  cour dc  la ferme. 

Schistes calcarif&res t rés  fossiliféres. On peut y recueillir 
en abondance : 

S p i r i f e r  c ine tus .  C y r t i n a  Jzetcroclyta. 

S P .  Verncu i l i .  Rhynchonel la  l e t i c n s ~ s .  
S p i ~ i g e r a  l io issg i .  

Schistes psammitiques. 
Schistes calcarifUres. 
Schistes noiratres à débris vègétaux. 

La faune des  schistes fossiliféres est cello de  la zBne 
d'lltrceungt, il faut donc ranger ces schistes et  psammites 
dans l'horizon d'Etrceungt. 

Toutes ces  couches sont d'ailleurs identiques à celles d e  
Guersignies. 

Sur la rive gauche de  IïIelpe, ces schistes psammitiques 
el schisles calcarifPres ont été visibles dans le  chemin d u  
milieu, ti l'est et A l'ouest des ruisseaux du Haut-Gonlra et 
d'0rsy. 

A la Taquennerie on voit aussi des psammites ; ils sont 
probablement ceux que nous avons vus Guersignies et A 
I'entrbe d u  chemin de  la Taquennerie. 

Floursies 

Le limon couvre presque tout le territoire et cache les 
terrains anciens dont les affleurements sont rares. 

lm sables landéniens ont 616 exploittSs en maints endroits; 
on les voit affleurer au  coude de la route, près du moulin. 

Le village est sur  la terminaison de 13. bande calcaire de 
Taisniéres-sur-IIelpe. 

On ne connaPt A Floursies que le calcaire géodique. 
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CarriAre du Clcrc.  - Il y est e n  bancs Cpais (N. 650 
E. = 530) recouvrant un calcaire h phtaniles noirs. 

Carricre Thiroux Edouard.  - Calcaire trés géodiqne, 
parfois dolomitique avec phtanites abondanls rioirs à la 
lisse, rouges à la partie supérieure, (N. 880 E. =500). 

Les phtanites déchaussés existent cn gros blocs dans la 
r u c  principale. 

Au sud de l'dçlise on voit l e  calcaire encrinitique et a u  
nord les schistes d'Etraung1. C'est 2 leur conlacl qiie nait 
la fontaine de Floursies. 

Les schistes famenniens doivent occuper la plus grande 
partie d u  territoire, mais ils sont peu visibles. 

Le terriioire de Ramousies ne comporle comme terrain 
ancien que le Famennien caché par le  limon s u r  les pla- 
teaux, et par les alluvions récentes dans la valiée de la 
Grande-Helpe . 

Les sables tertiaires sont inconnus 2 Rarnousit:~ ; cepen- 
dant la présence de gros blocs de  grbs landéniens, abon- 
dants vers le nord,  en rend l'existence bien probable. 

Le Famennien est trbs bien ddveloppé s u r  les deux rives 
de 1'Helpe. Au nord, ce sont surtout des schistes à nodules 
calcaires que l'on peut suivre facilement depuis la ferme de 
Rempsies, à l'ouest de  Ramousies, jusqu'au delA du moulin. 

A la ferme de Rempsies, ils ont été exploités et l'on voit 
encore le four h chaux sur  le chemin de  terre qui se dirige 
vers le nord. 

I l s  sont surmontés par des psarntnites et par des schistcs 
argileux n o i r a t r ~ s  A débris végétaux inclin4s au  N .  150 
0. = 120 ct enfin par des schistes fossiliféres. 
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Sur le  chemin de  Sémeries R Rempsies, des schistes 
argileux et psammites A débris végélaux presque horizon- 
taux se montrenl au  K. 5,8. 

Sur le  chemin no 80, on retrouve les schistes calcariféres 
avec un  Irés beau développement Ils renferment u n  
Spirifer Verneuili d e  grande taille. L'inclinaison es1 N. 250 
O. = 14O. 

Au K.  6, il y a de véritables bancs calcaires épais d e  
15 Un peu plus au  nord au  K. 5,790, on trouve une 
carrikre ouverte a u  m t m e  niveau, dans des bancscalcaires 
continus atleignantjusqu'à 33cm et  surmont6s de psammites. 

Le meme chemin no 80 montre a u  K. 6, 1 des psammites 
à débris végétaux s'enfonçant sous les schistes 2 nodules 
calcaires et un  peu a u  sud, prés de la riviére. des schistes 
calcariféres plongeant vers l e  sud, ce sont ces schistes qui  
vont passer a u  Luc. 

Dans le chemin creux au nord de l'église, on voit affleu- 
re r  des psammiles schisteux a débris v6çétaux inclinant 
au sud 

Le chemin no 229 monlre le  Famennien presque cons- 
tamment sur  toul son parcours. A la sortie de Ramousies, 
\-ers Saius. il forme un  escarpemenl de sçliistes argileux, 
de  psammites j. dgbris végétaux; on peut y reçueillir : 

Spirifer Verneuili ,  
Rhynchonella lotiensis. 
Retcpora. 

1,'inclinaison est S. 350 E. = 550, les schisles et  psam- 
mites sont donc supérieurs aux schistes calcarifkres vus 
prés de la riviére. 

Ces couches se  relèvent a u  sud, car o n  voit les psammites 
prés de la  Belle Fontaine avec l'inclinaison N. 350 0. Enire 
les deux affleurements de  psammiles, il y a des schistes 
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avec bancs calcaires siir le  bord du  chemin. On ÿ a creuse 
anciennement des carrieres dont on ne  voit aucune trace. 
On relrouve cette bande calcaire B la Marcelle, inclinant au  
N. de 150 O., aux Terniaux et sur le chemin de  Liessies prés 
du  ruisseau. 

En c e  dernier point on peut constater la série descen- 
dante suivante : 

Schis tes  ë Cyathophy llurn. 
P s s m m i t e s .  
Schis tes  calcnrifi?res incl ines nu N.  600 0. a v e c  : 

S p  i r i fer  Verneui l i .  
Spiirigcra Boissy L. 

Rl~ynehone l la  l e t~ens tu .  

Le calcaire de ces schistes est exploité p r i s  de la limite 
du territoire. 

Le limon couvre les plateaux ; le chemin d'Avesnes qui 
aboutit au moulin coupe un limon jaune homogkne dans 
toute la hauteur du  talus. 

On voit des silex brisés peu usés A la base du limon en 
divers points d u  territoire : prés du moulin, s u r  le  chemin 
de traverse qui va de la ferme hlandron vers les Bodelez. 
II est difficile de  dire s'ils sont diluviens ou  landéniens. 

On exploite u n  sable blanc tertiaire sur  la route de  Saint- 
Remy-Chaussée. 

Prés  du Pot-de-vin, ce  meme sable a été rencontré par 
un puits. Voici la succession des couches traversées par le 
puits : 

Sables landéniens,  
Gravier ,  
A r g i l e  g r a s s e  jaune,  
Ajiaises.  
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La terre grasse jaune est d'3ge indttcrminé ; M .  Gosselet 
tend 3 la considérer comme antdtertiaire. 

A la crois6c des chemins d'Avcsnes et dcs Bodelez, 
M. Goss~let  a reconnu de gros salilcs accompagnés d'argile 
noire  aachenienne. 

Lors de  l'élargissemeut de la route qui descend au moulin, 
on a mis au jour des sables fins, d'un jaune ferrugineux 
ou d'un jaune pâle alternant avec une argile plastique grise 
noir$tre. 

Le calcaire carbonifcre joue un  rôle prépondérarit dans 
la constitution du  sous-sol de la commune de St-Auhin. II 
apparaît à l'extrémit6 tout fait orientale du village, au 
Pont-des-Loups e l  forme une bande réguliére q u i  traverse 
l e  ruisseau de Tarsy entre Ics Bodclez et Flr,uricamps, 
afliciire en maints endroits ct se  retrouve jiisqii'à la limite 
de  St-Aiibin el de Dourlcrs : c'est ln bande de Taisniéres. 

La Tarsy au nord d u  Pont-des-Loups coule encore un 
instant sur  la commune de St-Aubin ; on  rençonlre en ce 
point sur  ses deux rives des schistes noirs rapportcis au houil- 
ler .  Comme il sont plus alt6rables que les calcaires qui les 
comprennent, ils ont donné lieu i une vallEe recouverte de 
limon alluvial. 

M. Gosselel a vil ces schistes sur  la rive gauche du  cours 
d'eau, lors de la plantation d'une haie, e t  sur  la rive 
droile, dans le jardin d'une petite ferme a u  milieu d u  bois. 
Le sol du jardin était jonché de  debris de  phtanites. 

Les schistes houillers ne  sont pas connus au village de 
St-Xubiu. Ils disparaissent par suite d u  rétrécissement du 
bassin calcaire. 

Entre les Bodelez et Fleuricamps, la Tarsy coule perpen- 
diculairement aux couches el coupe deux fois le  calcaire, 
d'abord au sud, puis a u  nord des schistes houillers. 

Au sud des schistes houillers, on voit le calcaire ; au 
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sud de la ferme. sur  le sentier de la Queue-Noir-Jean au 
Pont-des-Loups ; on y trouve la trace d'une carriére où 
l'on a exploité la bréche. 

Dans le  petit bois, sur  la rive droite de la Tarsy, il y a eu 
plusieurs carribres, aujourd'hui ahandorin6es. 

Le calcaire des Ardennes est exploit6 contre le  Pont, 
la carrikre Augusle Lecomte. 

Le calcaire y est blanc A la partie infërieure, bleu 2 lapartie 
sup6rieure. Des bancs de dolomie s'y rencontrent surtout 
a u  milieu de la carrikre. L'inclinaison est N. 400 0. = 620. 

Ces mêmes calcaires se  rencontrent e n  affleurerncnts, 
s u r  le  bord de la route de  St-Biibin 3 St-Remy, depuis 
l e  K. 8, 8, jiisqu'au fond de la valltie. 

Au sud du  Pont-des-Loups, il y a encore des aflleure- 
ments calcaires sur  les deux rives du  ruisseau. C'est uri 
calcaire noir, grenu,  encriniiique avec géodes spathiques. 

Ces couches se  prolongent vers l'est e t  vont former u n  
escarpement prés d u  moulin des Bodelez Elles y sont exploi- 
tées au nord du  ruisseau h la carrière FEocqman Augusle. 
Les bancs de calcaire gdodique, teinlds de rouge ferrugi- 
neux, inclinent de 280 au N. 15" 0. 

Uri peu plus 3 l'est, le calcaire est plus gris. 

Le calcaire géodique du moulin des Bodelez est surmonlé 
d e  calcaire avec phtanites que  l'on rencontre dkchaussés 
dans le voisinage d u  calvaire. 

Lorsqu'on suit le chemin d u  moulin aux Bodelez. on 
rencontre au second coude de la route des schistes argileux, 
noir$tres et fiasiles avec fossiles. Ils inclinent au  sud et 
reuferment la faune des schistes d'hvesnelles. 

Plus loin. vers l e  sud, le  talus d e  la route montre des 
calcaires sublamellaires, inclinant a u  sud, alternant avec 
des scliistes allérés qui m'ont fourni UIJ grand nornbre de  
Clysiophyllum Ornuliusi; il faut donc rapporter ces schistes 
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argileux calcariféres h la zOne d'Etrœung1. De sorte que 
cclie partie du bassin synclinal est affectEr, de cassures qui 
modifieiit la superposition rbguliére des couchcs. 

Le calcaire blanc se voit A 500" au  sud-oucst du village 
dans un chcmin creux qui traverse la rivibre. 

Le village même est construit s u r  le calcaire à P r o d ~ ~ c t u s  
g i y a n l e u s .  

Le ruisseau coule au nord d u  moulin, sur Ic calcairc 
brkchoide; ce calcaire existe sous Ir, pont meme oii il cst 
accompagn6 de  calcaire noir frrrugineiix. Ln hrkche se 
voit encorc ioul Io long d u  chcmin Mandrori ; u n  abreuvoir 
ouvert sur  le  bord de ce chemin a fourni à II. Piérart un 
Orlhoc8re renfermé dans la brhche. 

Au sud d e  l'dglisc, dans un  chemin creux, on trouve u n  
calcaire dolomitique alternant avec des couches dc calcairc 
blanc. 

A la grando ferme sur  la roule d'Avcsaes, on a atteint le  
roc 2 P. 

On trouve encore le  calcaire près de la s a b l i h  sur  le 
chemin de %Remy Chaussde. 

Le Farnennicn est connu seulement au sud de  la bande 
calcaire. II est représent6 à 1'IIermitage par des psamr~i ies  
9 débris végdtaux. N.  300 E. = 79". 

Limon.  . . . . . . . . . .  
Schis tes  . . . . . . . . . .  

no 2, Corilre le bois, sur le c h e m i n  d u  
Argi le .  . . . . . . . . . .  
Gravier  d e  s i l e x  . . . . . . .  
S a b l e  blanc. . . . . . . . .  
Gravier  d e  s i l e x  . . . . . . .  
, . l e r r e  g r a e e e  jaune . . . . . .  
Minerai  . . . . . . . . . .  
S c h i s t c s  . . . . . . . . . .  

Pot-de-v in  : 
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Saint-Hilaire, 

Le Lerriloire de St-IIilaire est traversé a u  sud par la 
Grande-Helpe. Dans la vallhe e t  dans celles des cours 
d'eaux affluenls, on rencontre un  limon d'alluvions. 

M .  Gosselet a reconnu sur  la rive gauche de I'Helpe et  
des deux côtés de la Chaussee Brunehaut N des amas cail- 
louteux d e  silex cassés arétes dmoussées et des  silex d 
hlîrmnzulites souvent aussi fragmenlés que les silex pyro- 
maques u. Celte couche diluvienne a éte reconnue jusqu'a 
la route de  Landrecies. 

Le limon occupe les plateaux. Sur  la route no 12, 9 la 
borne 3, 7 u n  puits n'a traverse que d u  limon sur  une 
hpaisseur de 6"'. 

Les sables landéniens sont bien développés s u r  les pla- 
leaux du nord de  la commune. 

On les exploite dans quatre cariéres principales. 

1 0  CarriEro Lecornle, sur  la route  d e  St-Aubin ; on y voil : 
Limon 2m. 

Sables ravinbs p a r  le l i ~ n o n ,  lèg6rernent verd&tres vers le 
bas 8 m  

A l'est de  la sabliére, le limon repose sur  un  gravier a 
silex et rognons de  limonite abondants. 

La limite des sables et du  limon est souvent occupie par 
des gros blocs de  grks. 

On a mis a ddcouvert e n  un  point de  l'exploitation un  
calcaire noir compacte avec dolomie. 

La coupe observée par  M .  Gosselet il y a longtemps déjà ,  
signale en-dessous des sables : 

Silex dans  du sahle, O,20. 
Argile plast ique grise, rouge, jaune ou blanche.  

L'âge de  cette argile n'est pas 6x8 
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20 Carriére Brisson, située B une centaine de  métres de  
la route de  St-Aubin. Le gres est plus abondant que dans 
l'exploitation précédenle. 

30 Carriére Palerndlre,  au lieu di1 la Grande-Croisette : 
On y voil une dizaine de m6lres de sables gris-jnunc argi- 
leux vers la base et couronnés par  des gr& blancs. 

40 Carriére Cogno t  a quelques mètres au sud de la préck- 
dente. Avec 20 pieds de sables, on lrouve des grés lrés 
abondants, formant plusieurs bancs disloqués et  dont l e  
sup6r.ieur mesure Om8O. 

Chez Dersnnes, h la fabrique de  carreaux sur  le  chemin 
na 12,  RI. Gosselet a reconnu : 

Limon avec silex . . . . . . . . . . .  2 m  
Sable ver t  avec un peu de si lex . . . . .  2 m  

. . . . . . . . .  Argile plasticlue v e r t e  9 m  

M. Gosselet assimile le  sable A silex, A la base dii sable 
landénien, on peut l e  considkrer comme correspondanl A 
l'argile rl silex : quand il repose sur  l'argile verte, il est 
beaucoup plus vert. 

Ala croistse des routes, aux Quatre-Pavés, le conglomérat 
h silex se rencontre presque a u  niveau du  sol. 

L'argile inférieure est celle qu i ,  3 Dorupierre, a étP, rap- 
portée au Crulac6. Elle existe sur  presque toute la partie 
sud du plaleau qui porte la route no 6, jusque prbs de  
St-Rdrny-Chauske. 

Sur  le  chemin de no  12, prbs de 13 limite du territoire d e  
St-Remy-Chaussée, u n  sondage a rencontrh, sous 4" d e  
limon, 12" d'argile verd$tre sans :ilex. 

Les sables verts 2 Psclen asper exislenl sous le mOme pla- 
teau ; M. Gosselet les a vus prks d e  la Lobiette et dans 
l'ancien bois de la garde de Dompierre. 
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Au Rivage, a u  sudde la  route  no 3, on a exploité de l'argile 
plastique rouge A la surface du calcaire carbonifére. 

Le territoire de St-Hilaire est coupé par  trois bandes de 
calcaire carbonifére. Cc sont celles d'Avesnes, de 
Mubaix c t  dr, TaisniBres. 

Bande d'Avesnes.- Elle se montre a u  sud-ouest du terri- 
toire, sous le chAleau Coutant, puis sY8panouit le long du 
ruisseau de Godin où elle forme un pli synclinal situe e n  
grande partie sur  la commune de  Haut-Lieu (1). 

Au Baldaquin, le calcaire noir d'hvesnelles se  trouve 
dans le fosse de la route no 6 ;  il est surmonté de schisles 
noirs trés fissiles, que l'on voyait autrefois dans le chemin 
qu i  va aux carrières. 

Dans une prcmibre exploitation au  nord, on voil 2m de  
calcaire de Iiarbaix e n  bancs séparés par des schistes arçi- 
leux et calcarifbrcs trés fossiliféres (S. 30" E. = 680). 

On peut y recueillir facilement : 

Sp i r i f c r  cinctus.  Phi l l ips ia  gernrnulij-cra. 
01.tllis resupinata .  Cy atl~oplaylEum 
Orthis crenis tr ia .  Tiges  d'encrines trèsabondantes.  
Orthis Miclzelini. 

Le calcaire de Marbaix s'enfonce sous un  calcaire géo- 
dique e n  bancs epais exploités sur  une épaisseur de 15m. 

C'est le calcaire de Dompierre. 

La carriére Blauel est ouverte A quelque distance vers le  
sud, dans un calcaire gris rion stratifié trks riche e n  Pro- 
ductus sublwis. C'est le calcaire des Ardennes exploité 
pour pavés, bordures de trottoirs, bornes, etc. 

(1) Hien que  n'appartenant pas  a u  canton d'Avesnes-Nord 
tout  le sud  d c  l a  bande  d'.4vesnes a été indiqub. à la planche  
2,  fig. 1. 
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En suivant le sentier qui conduit d u  Baldaquin a Godin, 
on voit affleurer quelques bancs d'un calcaire noir trés 
compact h la limite de  St-Hilaire et de Haut-Lieu. 

On retrouve le  calcaire carbonifhre sur la roule no 6, en 
face de l'estaminet Blavet ,  et  h I'extiémiié orientale du 
village, près de Belleforilaine, M. Gosselet a reconnu le  
calcaire noir d'8vesnelles. 

Bande de Marba i x .  - Elle affleure en de  nombreux 
points sur  le  territoire. 

On voit des rochers de dolomie sur  le chemin qui va des 
Ardennes h la - Chausçee, et le calcaire gris A Produclus 
sublav is  a 6th exploite un  peu an sud. 

An sud d u  pont d u  Grand-Fuchau, sur  la Chaussée 
Brunehaut, on a exploit6 le calcaire carbonifére supérieur 
qui servail A preparer la chaux. 

Le calcaire forme un escarpement qui suit la rive gauche 
de 1'Ilelpe jusqu'au chemin de  St-Hilaire. Mais les bois l e  
rendent presque partout inaccessible a u  géologue. L'escar- 
pement se termine vers l'est par  un calcaire gdodique A 
bancs kpais, qui a dû  Ctre exploité autrefois. 

Sur  la rive droite d e  1'Hclpe. la bando calcaire prend un 
beau développement a u  centrc du  villago mEme. Sur les 
Rocs plusieurs carrieres sont encore en aclivil6. On y voit 
e n  particulier, bien développbs, le calcaire géodique, la 
dolomie, un calcaire dolomitique avec silex zbnés et le cal- 
caire blanc. 

Le calcaire A Productus giganteus aftleure en plusieurs 
points d e  la rue  principale d u  village qui traverse perpen- 
diculairement les différentes couches. 

A la carrikre Orphde, a u  sud  des Rocs, on exploite la 
fois le calcaire géodique et  le calcaire encrinitique de Mar- 
baix. L'inclinaison est S .  300 E. = 60.. 
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Le calcaire g6odique est de nouveau exploité la carriére 
Deresmes, adossée conlre la route, prés du  pont d u  chemin 
d e  fer. L'inclinaison S. = 28". 

La voie ferrée d'bvesnes a Aulnoye entre dans la bande 
d e  X a r b ~ i x  au pont de St-Hilaire. Elle coupe successive- 
ment du k. 91,6 au k.  91 : 

A.  Calcaire géodique dont  les bancs sont d'abord üoupks 
parallèlement à leur direction, puis obliquement. L'inclinaison, 

qui es t  au début de l a  tranchbc S. 50 - 500, passe plus loin 
à S .  150 E. - 600. 

B. Calcaire encrinitiquc. 

C .  Schistes d'Avesnelles. 

D. Calcaire noir à Produc tus  niger ,  forniani des barics peu 
épais e t  en petit nombre.  

E. Schistes et  calcaires argileux C l y ~ i o p h y l l u m  Omaliusi .  

Comme on le voit, toute la partie supérieure de  la bande 
ait  défaut ; du  resle, vers l'est, la bande se rétrécit rapide- 
meot, et, selon M. Gosselet, elle n e  doit pas dépasser la 
route no 12. 

Bande de Tuisniéres. - Elle occupe la partie lout-h-fait 
septentrionale du  lerriloire de St-Hilaire. Elle corrimence 
prEs des Qualre-Paves et affleure dans le rdvin qui suit la 
roule  des Bodelez On l'exploile acluellemeui e n  plusieurs 
poinis : 

Carrikre Cognol : Calcaire des Ardennes, avec dolomie 
pulvérulente abondante. 

Carrière ralentin Willot : On y exploite l e  méme 
calcaire gris, associé h de la dolomie. 

Au nord du PonLdes-Loups, contre SL-Remy-Chaussée, 
s e  trouvent les carriéres de la Queue-Noir-Jean. Les schistes 
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hnuillers existent siireaierit au  s ~ i d  de ces carrihies mais ils 
ne sont courius que vers les rives d o  la Tarsy, sur  le  ter1.i- 
Loire de  St- Aubin. 

Carriéri: Laurenl Joseph connue sous le  nom de Jealzpart. 
CilIcaire noir avec veines blanches, formant d'knormes 
bancs inclinés au  S. 250 E. = 500. 

Ce calcaire renferme le Prodz~clus giga1lleus de  trés 
grande taille. 

Les couches supérieures contiennent des phtanites ; les 
schistes houilleis doivent reposer directement sur  le 
calcaire h phtanites. A quelques mBLres plus loin, vers le 
nord on exploite encore le calcaire noir, mais avec deux 
inclinaisons diffërentes, l 'une S. = 52' au sud d e  l'exploi- 
tation et  N. 650 vers le nord. 

Le long de la r u e  de  la Queue-Noir-Jean, on a exploite la 
bréche dans la carrière Aubry ; elle elait surmontée d e  
calcaire noir,  bleuâtre, pénétrd de  veines blanches et  
rouges. 

Au nord de  cette ancienne exploitation de marbres, o n  
tire, A la carriére Comtesse, du  calcaire blanc compact e l  d u  
calcaire dolomitique A Produclus corn. 

Toute cetie partie de la bande de Rlarbaix est affectée d e  
cassures nombreuses qui ne permeltent guére de relever 
une coupe suivie. 

Le Famennien sert de  trait d'union aux  trois bandos 
carbonif&rcs qui traversent le territoire de  St-Hilaire. 

L'horizon supbrieur constitué par  les schistes et  calcaires 
d'Etruvungt est le mieux connu. On le voit avec un  trés 
beau développement s u r  la route no 6 dans la régian d u  
Baldaquin. 

Voici la ahrie que l'on ohserve : 
K.  15,370 : sci i is tes  e t  psarrimites p longeant  a u  s u d ;  j'y ai 

rencontré quelques  dbbris  végktaux.  

A n n a t e s  d c  la Socié té  Géologique du 'Vord, T .  xvr. 22 
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K. 15,390 : ca lca i re  g r i s  encrini t ique.  
K. 15,4: sch is tes  a rg i leux ,  j aunes ,  fendil lés  a v e c  débr i s  

végé taux .  
K. 15,430 : sch is tes  incl inés a u  N .  50 0. = 530; les  dèbris  

v é g é t a u x  s o n t  très a b o n d a n t s .  

En descendant la cbte vers le ruisseau de  Godin, on 
voit une  série ininterrompue de  schistes et  psammites 3 
débris vdgétaux, eniremêles de calcaires, l e  tout incliné au 
sud d'environ 60". 

La tranchée se termine a u  K. 15, 6. 
Tout ce1 ensemble est e x t r e m ~ m e n t  pauvre e n  fossiles 

et il m'est impossible de  dire si une parlie de ces couches 
n e  doit pas être rapporiée aux schistes de Sains. 

Prks du  Chaleau-Gaillard, o n  trouve de nouveau des 
schistes noiratres avec dkhris végétaux, inclinés au  nord;  
c'est le  prolongement des schistes précédents. 

A Bellefontaine, u n  escarpement boisé est forme de 
psammites passant au  gres, disposés en bancs, atteignant 
jusqu'h 40 Cm d'bpaisseur. L'inclinaison est S. = 780. Je 
n'ai aucune raison, pour  le moment, pour les separer de la 
la z6ne d'Etrœungt. 

La bande d'hvesnes est séparbe de celle de Marbaix par 
u n e  voûte de schistes d'Etrceungt ; nous avons déjh signal6 
ces schistes dans la t r a n c h d ~  d u  chemin de  fer ,  ils se  pro- 
longerit vers l'ouest el sont coupEs par le cherniri de 
Bt-Hilaire, a u  Grand-Fuchau. 

On y voit des schistes argileux ou calcarifAres et des 
psammites, d'abord inclinés a u  N. 250 0. = 660, puis au 
S. 50 0. 700. 

Les schistes d'Etrceungt passent sous le Grand-E'uchau 
où  ils sont trks riches e n  calcaire. 

D'aprbs M. Gosselet, les  schistes d'Etrceungt doivent se 
replier à l'est de  la bande calcaire pour l'envelopper. On 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les voit sur  l'ancienne rouie d'hvesnes A Berlaimont, [out 
autour du calvaire, e t  A l'est du  petit ruisseau de la Croiselte. 

Le calcaire dlElrceungt a été exploit6 a u  nord du Ruis- 
seau de  Buchernont qui descend de la Tuilerie ; on  y voit 
eiicore des moellons de calcaire avec veines spathiques. 

La voie ferrée entre dans la zône dYElrœungt a u  K., 92,43 
où l'on voit des schistes gris calcarifères avec 

Sp i r i f e r  Verneu i l i .  
Spirigera eoneentrica. 

On voit ensuite des schistes micacis et des psamrnites 
incliués au  N.  50 E - 70". 

D u  K.  92,365 au K .  92,240, schistes A débris vég6taux 
et du disque 3 la barrikre Malakof. schistes argileux trés 
all6rés couverls de végétation. 

On ne connaît pas la zbne ri'Etrorungt a u  sud d e  la bande 
de  Taisniéres, s u r  le  territoire de  St-Hilaire. 

La z6ne d e  Sains forme une voûte entre les bandes de 
Marbaix et de  Taisniéres. M. Gosselet l'a reconnue sur  ia 
Chaussée, au  nord du Grand-Fuchau, dans le haut d u  ravin 
A l'est de la station de Dompierre e t  dans la vallie du  
ruisseau de l'Hermitage. 

Peut-@lre doil-on considérer comme relevant de ce 
niveau les schistes et  psammites qui affleurent s u r  la route 
no 6, prés de chez Watlon. 

Sémeries  

Le territoire d e  S4meries forme une bande étroite, trCs 
allongée du  nord au  sud, et c n  grande parLie entourde par  
l e  canton sud. C'est surtout dans sa région moyenne c t  
septentrionale qu'il esL intEressant pour le  g6ologue. 

Les ddp6Ls tertiaires semblent faire défaut A Sémeries ; 
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cependant a Grandes Zorées, u n  puits a atteint, sous 8 m  de 
limon el de sable boulant, une couche de  gros silex qui 
poiirraient bien &Ire la base du Landénien. 

Les sables verts 2 Peclelz asper du Cénomanien existent 
sur  toute la partie sud du  territoire; ils affleurent A mi- 
cote, toul autour du  ruisseau de Contraine et dans un  ravin 
au nord de Zorées. Au nord de Sémeries, je n'ai jamais pu 
en signaler la moindre trace. 

A la iabriquo de pannes, sur  la routo no  6, le puils a 
atteint la marne verle A P d c  profondeur c t  l'a traversée 
sur  3 m  avant d e  rencontrer les schistes. 

Le Carbonifdrien et le  Famennien forment le  sous sol de 
toule la commune. 

Le Carhonifdrien de Sdmeries es1 forme par la terminai- 
son orientale de la bande dYAvesnes ; le  bassin va se rele- 
vant vers I'esl, de soi te que toutes les couches, partir des 
plus élevées, disparaissent une  h une. Au nord-est d u  
village, le calcaire dlAvesnelles conslilue h lui seul tout le 
bassin ; il y est 16gi:rement ondulé. 

Toutes les carrieres aujourd'hui e n  aclivité sont com- 
prises entre la route 104 el le chemin d e  Flaumont ri 
Semeries. 

Carrikre Uariwez. Elle est ouverte dans le  calcaire 
no i r ;  dans un  coin de la carrière RI. Gosselet a vu aulre- 
fois une foule de filons spathiques le traversant ; le calcaire 
ainsi veiri6 est çoriuu sous le nom de Grand Aiitique. 
La carrihre entame mairitenant au  sud les calcaires et 
schistes d'Etrœungt disposés d'nne f a y n  anormale. L'incli- 
naison des couches réguli&res est N. 150 E. = 180. 

CarriBre Wallerand d la Ronflette. Elle est ouverte sur  
le bord de la route no 104 dans le calcaire noir égalemen t. 
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Fig. 4 Coupe de la carriBre Walierand. 

A. Limon. 
B. Calcaire noir .  
b. « Banc gris. n 
f f .  Faille remplie dc Limon. 

Les couches y formenl la cuvette. On y a aussi extrait 
du  Grand Antique. 

M. Gosselet a constate e n  1856 que les veines spathiques 
proviennent d'un filon qui occupe la dépression de la cuvette. 
Elles sont affect6es au  centre de  la carriére par une cassure 
(ff)  accompagn6e d e  dénivellation. U n  banc plus 6pais e t  plus 
solide, connusousle nomde ( banc gris D fournit un  bon point 
de  repkre pour juger d u  changement de niveau. L'inclinai- 
son moyenne au  ccntre est de  12 A 200. Sur les bords les 
bancs sont plus relevés et surtout plus disloqués. Le Pro- 
duclus néger y est d'une fréquence remarquable. 

Les schistes d'hvesnelles qui ont leur ?lace toute mar- 
quSe dansla dépression du  bassin, n'ont jamais ét6 signalés. 
A la Ronflette, la bande calcsire n'a plus que 100" ; elle 
n e  tarde pas à disparaître. 

Carrière Cornse. Située au sud de  la prdckdente, 
elle rencontre les calcaires et  schistes d'Elrœungt inclinth 
au N.  150 E = 18". 

Les schistes d'Etrœungt jouent un  grand rBle dans 
la conslitution du sol dc SEmcricc : ils cnveloppcnt la bande 
de  calcaire carbonifére et suhsislent aprks son extinction. 
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A la pointe sud du bois de la Villette, su r  le cliemiu de 
Flaurnont à Fellericç, on a ouvert anciennement une carridse 
où l'on a r ericoiilré de s  bancs calcaires accompagnés de 
schistes avec Clysiophyllum Um~uliusi en grande quauiité. 
L'inclinaison étai1 S. 83" 0 = 15". 

A la descente de la  route  nn104 ,  vers le  ruisseau de Felle- 
ries, les schistes et calcaires d'Etrceungt se montrent dans 
le talus 3u nord. 

En remontant la route E? 104,vers Felleries, on voii des 
bancs clilcriires el scliisles traverser la roule avec l'inclinai- 
son fi. 750 O. = 30". 

C'est probablement le niveau d'Etroeunçl autrefois 
exploit6 a u  sud du bois de la Villette. 

II est impossible de  suivre la bande dnEtrmungl dans 
1 1  valléo ; mais selon toute prohatiilitd elle sc  continue 
encore vers l'est. 

J'ai t.rouvP, dans un abreuvoir, sur  le flanc de lacolline et 
dans le prolongerncnt des carriéres d c  la Ronflette, (les 
schistes ar-gileux et calcarilbres avec 

Spiri fer Vemeuili, 
Ii'hynchonella letiensis. 

C'cst p u - e t r e  le prolongemcnt de la bande d'Elrmiingt. 
Vers l a  jonction dela roule n o  104 cl du c h ~ m i n  ilc Fclleries, 

le taliis est formé de  schistes psnmmiliqiies et de psam- 
mites a débris vhgétaux, l'inclinaison est S. 83" E. 
On n'y trouve pas de fossiles, c'est l e  prolongement 
des schistes calcarif&reç exploilés 2 Ramousies et rapportes 
a la zbne de Sains. 

On voit encore des schistes h nodules calcaires a u  moulin 
du Luc ; ils appartiennent aussi 2 la zone des schistes de 
Sains ; il faut considérer ceux que l'on voit au  sud sur le 
chemin de  Sains comme étant de m é m  Age, l'inclinaison 
est N. 250 0. 
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Le chemin de Flaumont A Sémeries, s u r  la rive gauche 
de I'IIelpe, rencontre des schistes souvent psammitiques 
vers le K .  0.68 et des schistes calcariféres au  K. O,5 : les 
ddbris végktaux manquent rarement dans les premiers. Ce 
sont toujours les schistes de Sains. 

La route de Rarnousies A Sémeries, siluée au sud de la 
riviére montre le Famennien de  la zbne de Sains sur  pres- 
que tout son parcours. 

Le Chemin de fer d'bvesnes é Fourmies le coupe sur  le 
territoire de Sémeries. J'emprtinte B M. Cosselet la descrip- 
tion qu'il a donnee de la tranchde de Semeries ('). 

K .  99,29 à 99,lO: Schis tes  a rg i leux .  

S p i r ~ J c r  VcrncuiEi.  Sp i r i f e r  U r i i .  
S p .  larr~inosus.  Modiola aff. procedenu. 

K. 99,10 à 98,W : Psammites sch is teux;  incl .  N.  350 0. = 250. 

Spirgeaer d i s tans .  Athypis  Roissy i .  
Sp  . s t run ianus .  Strop/~rr.Zoairz produ.etozdes 

S P .  par t i tus .  PalaooneiEo aff. j î losa .  
S P .  Verncu i l i .  

K. 98,83 i 98,30: sch is tes  et ca lca i res ;  inci. N. 350. 0. - 100. 
K.  98.30 A, 98,20: calcaire e t  sch is tes ;  le calcaire est  oxploité 

p r è s  du  p a s s a g e  B niveau K. 98,20. Incl. S. 300 E. = 450. 

Dans ces deux zones on lrouve : 

S p i r i f e r  s t run ianns .  Orthis arcuata .  

SP ,  Zaminosas. Streptor11.gnchus crenis t r ia .  
A t l iyris  Roissy  i. Phacops la t i f rnns  
Rhynchonel la  le t iens is .  Cl i s iophyl lum Omal ius i ,  
Rhynchonel la  pugnus .  

(1) L'Ardenne  p a g e  547. 
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Scmousies 

Le limon couvre [out le  territoire, sauf les deux rives du  
ruisseau des Marquettes et les ravins affluents qu i  sont 
dans les schistes famenniens. 

La place du  village n'est qu'un escarpement de limon 
d'au moins trois métres d'épaisseur. 

J'ai reconnu l'existence d'un gravier le long de la route 
no 2, ii 6m50 de profondeur. 

Les sables lerliaires affleurent sur la route du I'Huiteau ; 
ils forment une bande qui se  dirige vers l'est et qui a été 
exploitée en plusieurs endroits. Ces sables, souvent riches 
e n  silex, sont accompagnés de minerai de  fer qui a été l'objet 
d'une exploitalion active, i l  y a une trentaine d'année. 

La bande calcaire de Taisniéres-sur-IIelpe doit traverser 
la commune au  nord-ouest ; la réfection d e  la roule de 
Semousies a Dourlers vieni de mettre e n  évidence bon 
nombre de phlanites qui me  paraissent provenir du  calcaire 
carhonifére détruit s u r  place. 

Le Famennien est visible e n  plusieurs points du village; 
il est 1 l'état de schistes argileux, surmontés de  sc.histes h 
nodules calcarifkres, e n  face d u  calvaire où  il forme un 
talus élevé. On peut y recueillir : 

Spirlfer V e ~ n e u i l i .  
S p .  laminosus. 
Streptorhynelu~s crenistria. 

Ç'est le  niveau famennien d'Etrceurigt. 
I.es schistes noduleux sont encore visibles le  long de 

l'ancienne route d'bvesnes Maubeuge. 
Enfin des schistes psammiiiques altérEs, sans fossiles. ont 

dté coupés e n  tranchEe vers le ]'Huiteau, a u  nord des Mar- 
quettcs. 
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PUITS. 1 0  Dans le village : 

. . . . . . . .  Limon 2m80 
. . . . . . .  Schis tes .  6 m  
. . . . . . .  Calcaire.  lm20 

20 L'Huileau, chez B. Cayeux. 

Limon . . . . . . . .  2 m  
Minera i  de fe r  . . . . .  O m 0 5  
S c h i s t e s  

3a Roula no 2, chez M .  Christophe Hector : 

L i m o n .  . . . . . . .  6 m 5 0  
Gravier .  . . . . . . .  l m 5 0  

4" Boule IP  5 à la. borne 1, 2 : 

. . . . . . . .  Limon l ( l m  

9 Route no 5 au coin du chemin de Simeries : 

A r g i l e .  . . . . . . .  3 m  

T e r r e  à c a r r e a u x  1 . .  . .  4 m  
Si lex .  . . .  - 1 
Schistes. 

Sous le limon, on trouve, prhs des vallées, le  diluvien. 
On le rencontre dans Irs puits du village et prEs de  la 

place, h l'entrée du  chemin de Maroilles; on y reconnaît 
facilement des cailloux roulés de  silex pyromaque, de  silex 
h Nummulites et de psammites. '0x1 le voit encore s u r  l e  
sentier - de Dompierre ou  les silex tertiaires sont tres 
abondants. 

On a tir6 d u  sable au siid des Aulnes; le gravier infPrieur 
au sable est fi 3m de profondeur, le  long d u  ruisseau, au 
sud de Taisniéres. 
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Chez M. Wallerand Léopold, sur  la route do Monceau, on 
3 rencontré 10" de salile; peul-ktre sont-ils aaçhdnicns. 

La marne blandie crdlac6e existe aux Aulnes; elle a 616 
tirée dans une pdtiiro a n  sud de la route no 1 2  et 5 I'entr6e 

du chemin de Fayl.  oul les les maruières son1 aujourd'hui 
abandonnées. 

A I .  Gosselet a signal6 les dibves en descendanl de ce 
point a la rou te ;  il y a une source qui  sort de l'argile 
plastique verdatre siluée à la base des dibves. 

11. Rleugy figure ce terrain h I'extrdmité de  la rue  des 
Viviers; M. Gosselet rie l'y a jamais découvert. 

Les sables verts 3 Poçlen usper se voient prks de Rlarbaix, 
sur  le chemin qui conduit A cette commune. On les a 
rericoutrés en plusieurs point, notamment cllez M. Wilratil 
Léopuld. 

C'est A Taisnieres que s e  trouvent les premiers affleure- 
ments connus de la bande c a r b o n i f h  de Taisniéres. Les 
schistes houillers sont mis h jour s u r  la place des Catliau, 
en face de la Brasserie et tout le long de la r u e  des Viviers. 
On les a rencontres dans plusieurs puits et notamment chez 
M .  Olivier, a IOm de profondeur, sous une l e m  grasse qui 
rEsulie peut-btre de l'alt6raiion des schistes houillers. 

Le calcaire caibonifére se retrouve au  sud et au nord 
des schistes houillers; mais on ne le connaît que s u r  la 
rive droite de 1'IIelpe. 

Sur  13 route de  Dompierre A Taisniéres, on  rencontre A 
l 'Hm, 7 une premiére carrihre appar tenant  A M .  Witrant 
Guslave; on y exploite l e  calcaire m i r  d e  Visii, inclinant 
au nord. 

A n  petit vallon des Creiiltcs, ail sud du cimetière, une 
grande carriére est ouverte dans u n  calcaire noir bleuitre, 
alternant avec des bancs d e  dolomie noire, eniièrement 
p u l v h l e n t e ;  ces couches supdrieures ii celles de la 
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carrihre Witrant sont toujours de la abne a Produclus 
giyanteus;  l'inclinaison est N .  25,, E = 8SG. 

En parlarit du cimetiére pour entrer a u  village, on voit 
des blocs de  calcaire faisant saillie dans le talus de la route. 
Ce calcaire es1 d'abord noir, compact, puis bréchoïde ; au 
reste, la bréclie n Clé signalde aux dernieros maisons du  
village. 

Au nord de la bande houilléie, on a tiré le calcaire car- 
bonifére, dans le ravin, A L'ouest de la route d e  Monceau. 

Sur  lechemin de  Leval, la carrière de M.  Gustave Wi'llrant 
est sitube toute enlibredans la brkche de la zûne aProduct~us 
giganteus. Cetic bréche est ferrugineuse au  sud ; au nord 
les ClCmenis de calcaire noir qui enlrenl dans la composiiion 
de la brécha ont 616 cimentes par  un calcaire prpsque aussi 
fonce. Elle est connue sur  une épaisseur d'environ 6". 

On a alteint le calcaire dans divers puits de  12 r u e  du  
Bois ; on le  voit dans le village sous le diluvium e t  prks du 
pont de 1'Helpe ( i ) .  

Au sud du  moulin de Taisniéres, un  escarpement de  
schistes noirs fissiles et fossilifères rappelle les schistes 
signalés prbs du moulin des Uodelez. P a r  leur faune et 
par leur aspect, ces schistes prennent place Cgalement dans 
la zone d'ilvesnelles ; l rur  plongement a u  sud est aussi 
anormal. 

Ri. Gosselet a reconnu l'existence d u  calcaire dans le lit 
de la riviére prés du moulin ; mais étant donnés l'âge et la 
position des schistes signalis plus Iiaut, ce  calcaire n'esl-il 
pas celui d'Eirœungt reposanl sur  les schistes ainsi que je 
l'ai constalé h SL-hubin 7 

(1) Pris de l'kglise il est a 6 m  de profondeur. 
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Séance du 2G Juin 1889. 

M. Chauveau, Pharmacien A Avesnes-sur-Helpe, est 
élu Membre de  la Sociéti. 

M. Cayeux lit la riote suivante : 

Présontution d'un envoi de fossiles de R I .  Illiarvr:nt, 

de St-Pol, par M .  L. Cayeux. 

J'ai l 'honneur de prhsenter à la SociétB un  envoi de 
fossiles recueillis par M. Dharvent. h St-Pol et  dans les 
environs, à Ramecourt et A Gauctiin. 

Parmi ces fossiles, quelques-uns seulement oril ét6 pris 
en place dans les carriéres de craie de la ville. Tous les 
autres, au riornbre de plus de  cinq cents, sont en silex. Leur 
gisement es1 le diluviiim ou lc hief h silex (1). 

Voici la liste de  ces derniers : 

Terebra tu la  serniglobosa. 
Rhynchonel la  plicati l is .  
Rhyr~chonc l ln  Limbata. 
Inoceramus ,  E sp.  
Inocerarnus inuo Lutus. 
Spondy lus  spinosus.  
Micras ter  cor  angu inum.  
Micras ter  cor  t e s tud inar ium,  
Micras ler  breoiporus.  
Holas ter  obl iyuus .  

Ho  las ter  p Lanus. 
Echinocorys  gibbus.  
Ecli inocorys oaatus .  
Eclzinoeorys pyramzdatus  
Echinocorys  oulgar is .  
Echinoconus conicus.  
Pseudodiadema.  
C idar i s .  
Tige d'encrine. 
Éponges siliceuses. 

Les fossiles de trois zbncs de  la craie existent dans celte 
série. Les Micraster, Echinocorys et Echinoconus sont \ rés  

(1) Les renseignements qui m'ont éte fournis ne  me per- 
mettent pas de préciser davantage.  
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abondants. Les exemplaires du  Micraster cor-tesludinarium 
sont les plus fréquents ; quant au  Micraster cor-onguinum 
il n'a gubre qu'un ou deux représentants. 

La richesse numérique des épongrs est surtout remar- 
quable; plus de cent cinquante exemplaires appartiennent 2 
ce groupe. 

Les Brachiopodes, Lamellibranches el Oursins sont d 
l'état de moules. 

Souvent l'ornementation est intacte, mais fikqucmment 
les fossiles poi tent des traces d'usure, parfois tellement 
accusées que la forme générale seule est respectée. 

M. Cayeux lit au nom de l'auteur la note suivante : 

Coupe de la carrière Berlrand Ù Louvroil 

par M .  Levaux, 

Limon - Terre d briques . . . . . . .  
Limon argilo-sahleux. - Sable gras pour 

fonderies. . . . . . . . . . .  
. . . .  Argile noire. - Terre a potcries. 

. . . . . . . . . .  Sable blaric gris 
. . . . . . . . .  Sable ferrugineux. 

Gravier avec nombreux debris de psammites 
et  de silex . . . . . . . . . .  

Sable blanc gris, a u  milieu duquel on trouve 
des silex et psammites non roultk . . .  

. . . . .  Sable gris avec veines noires : 
. . . . . . . . . . . . .  Gravier 

. . . . . . . . . . . .  Sable gris 
Sable ferrugineux . . . . . . . . .  
Sable panaché. . . . . . . . . . .  
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Gravier avcc nombreux psammites et gros silex 
roiil6s, dont un  phse au moins 10 kil. . Om20 

En-dessous, sable d'un blanc gris. fort doux 
au  toucher, bon, parait-il, pour briques 
réfractaires . . . . . . . . . . ? 

h l .  Gosselct  fait remarquer tout. l'intdrdt de cette 
communication. La sabliixe de Louvroil a dté visitEe il y a 
u n  an par  la Société (l). M. Lcvaux cile d'énormes silex 
non roulés au  milieu des sables, c t  des silex roulés A un 
niveau plus bas. h l .  Gosselet croit s e  rappeler avoir vu, 3 
Loiivroil, trois niveaux do gros silex non roules (2;. 

M. Barrois entretient la Société d e  la note de 
M. (Ehlert sur la coristitution du silurien de la Brelagrie. 

RI. Gosselet lit a u  nom de 31. Ortlicb une nole sur  la  
Cgplite (Voir p. 270). 

M. Cayeux lit le rapport fail par  M X .  IZeigliin et 
Defrennes s u r  la Librairie. 

M. Ch. Maurice lit le rapport de la Commission de 
la Bibliothkque. Il propose de voter des remerciements A 
M. Quarré, bibliothécaire et h M. Cayeux, préparateur a u  
Laboratoire de Géologie de la Faculté. La Saciété adopte. 

M. Ch.  Barrois prfiserite h l a  Société de la par1 de  
M .  Sée une pierre ariificielle préparée e n  Anglelerre et 
employée dans le  Nord pour les consiruciions. Elle a 
l'aspect de la pierre de Creil, mais sa résistance 1'6cra- 
sement est de beaucoup supérieure. 

(1) Ann. S o c .  Gbol.  Nord ,  XV, p. 175 e t  179. 
(2) Ann. S o c .  Geol .  N o r d ,  VI, p.188. 
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Un cas ds stratification entrecroisée  

des liinons, h C-poing. (1) 

Par H. L. Cayeux. 

La marniére de M. Dexnesmay, a Cysoing. présenle e u  
ce moment une coupe de  limon assez peu fr6queute daris 
les environs de Lille pour qu'elle mérile d'être signalde. 

Au-dessus de  1 uiélr,e de marrie bleue appartenant vrai- 
semblableuien1 A la zBne 3 11~oc~mrnus lutiiiltus, se  LrouvenL 
7 h 8 mElres de  marnes grises 3 Terebrutulina gracilis 
dont la limite supérieure est trés ondulée. Ces marnes sont 
profondément r a v i d e s  par  le  quaternaire a u  nord-est de  
la carriére, où l'on peut observer une poche d'environ 
4 mbtres remplie de  limon. 

Voici la coupe que j'ai relevée il y a quelques mois : 

A.  Limon remanié e t  te r re  végélale. . . . . O m 5 0  
B. Limon de  lavage cohérent corriirie le l inion 

des p la teaux.  . . . . . . . . . . . 0 6 0  

(1) Lue daris la séance du 21 Mars  1889. 
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C. Limon sableux rempli de t rès  peti tsgalets de  
craie, aplatis ,  disposés en s t ra tes  entre- 
croisées;  à la paroi est ,  le limon pénètre 
en coin dans  l a  craie s u r  une longucur 
de 0m50 . . . . . . . . . . . . 2'n à 2 m 5 0  

D. Limon sableux avec petits galets de craie 
également aplatis e t  disséminés irrégu- 
lièrement au sein du l irnon. . . . . . O 4 0  

A l a  partie supérieure, on dist ingue en  d 
une pecile lentille de galets de craie.  Au 
contact  de  la craie, le limon empâte des 
galets de craie, a r rondis ;  unc digitation 
de  cette couche pénètre également dans  
l a  cra ie  vers I'est. 

E. Craie marneuse t rès  fendillèe formant  des 
blocs irréguliers.  

Les assises C et  D appartiennent seules au qualernaire 
proprement dit e t  relévent, selon toute vraisemblance, du 
quaternaire arlcien de la vallhe de  la i\Iarcq. 

Seance du 10 Juillet 1889. 

hf. Butin, Propriélaire A Lambersart est élu Membre 
de  la SociétE. 

hl. Cayeiix présente un Holasler planus recueilli par 
iM. Tr-oiide, Membre de la Sociblé, d m s  le llr tun de 
Lazennes. 

Le m i m e  Membre lit la note suivante : 

Strucl l~re  de la bande de Calcaire capbonif&re 

de  Taisnidres-sur-Help  p a r  JI. L. Cayeiix. 

La bande d e  calcaire carbonifkre de  Taisnikres-sur- 
Helpe apparall au village m h e  de Taisniéres, affleure au  
nord de Dompierre, s'épanouit surtout A SL-Remy-Chaussée, 
St-Hilaire, St-hubin e t  Dourlers e t  s e  termine A Floursies. 
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Elle est remarquable, entre tous les bassins cai'bonilkres 
de  l'arrondissement d'Avesnes, par le grand développe- 
ment des schisles houillers, par  l'abondance de calcaires 
bréchoïdes, par l'existence de failles qui ont modifié l'allure 
normale des couches e l  quelquefois leur succession, et enfin 
par  les caractbres paléontologiques de la zone d u  Haut- 
Banc. 

Nous désirons signaler spbcialement, dans celte note, 
les particularités slratigraphiques et  p6trograpliiques di1 
bassin de  Taisniéres et faire ressortir deux faits paléontolo- 
giques dignes d'intdrêt. 

Il n'est pas aisé d'dtablir une coupe continue dans la 
bande d e  Taisnieres et ce n'est gubre que dans la partie 
orientale, Dourlers, et A St-dubin, que l'on peut prendre 
une bonna idée  de la succession des couches. 

Frc. 1- 

Coispe de  la bnude  dc Tuisn iéres  d Bourlers 
N. 

R. la Tarsy. R .  de la BraqueniBres. 
R dcs Mnrqiiet tcs  Ch'. B e r k ~ u a .  Ciidteau. Dourlers. 

A .  Schis tcs  rl 'Etrmiingt. 
B. DELris d e  calcaire bleu n o i r â t i , ~ ,  encrini t ique 

a v e c  S p i r i f i r  Tornaeens is .  
C. Calcaire' d e  Bacliant  ( fac iès  d e  Dompierre)  

a v e c  pl i tani tes no i r s  àla base, c t  ph tan i tcs  ferru-  
g i n e u x  a u  sommet .  Les p r e m i e r s  r e n f e r m e n t  
f r é q u e m m e n t  d e s  f r a g m e n t s  de tiges d 'encrines.  

D. Dolomie e t  calcaire dolomitique fendil lé  ; c'est lc 
niveau qui  renferme de  b e a u x  Productus Llan- 
gol lens is  au MontDour le rs .  

E .  Calcaire d u  I IaubBanc  à Produc tus  eora .  
IJ. Calcaire d u  Haut-Banc à P ~ o d u c t u s  suhlmols 
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G. Dolomie no i r âke  compacte ou pulvérulente ren- 
fermant  ZSuomphalus 2 sp. ,  e t  calcaire dolomiti- 
que avec P roduc tus  cora .  

W. Calcaire dolomitique compacte s ans  fossiles S .  90 

E. - 540, exploité 5 l a  carrière Gi lo t .  
1. Calcaire d e  Visé, noir compacte. 
J. Bréche. 
K. Calcaire gr is  e t  dolomie cohérente trés géodique 

avec concrétions en  boules, ou en  amandes  par- 
fois trés volumineuses. L'inclinaison es t  S. 100 
E. - 700. M. D. Pibrar t  y a recueilli quelques 
éponges  indéterminées. 

L. Calcaire dolomitique avec phtanites zônaires.  

Au sud de ces affleurements de calcaire, le sol s'abaisse 
rapidement, puis, se relEve lentement au-delh du ruisseau 
des Marquettes. Nais les zdnes inférieures ne se montrent 
en aucun point ; seuls, les schistes argileux d'Etrreung1 avec 
Phacops ont été signalés par M.  Piérart au fond duruisseau 
des Brayes, au sud du ruisseau des Marqueltes. 

Entre les niveaux J. et K. s'dtend un grand espace ou 
toutes les roches primaires sont cachées par une Bpaisse 
couche de limon. Quand on se dirige un peu à l'ouest, vers 
le chemin de Griffignies, on voit une partie des couches 
correspondant a cette lacune. Ala carriére ouverte, Q l'ouest 
de ce chemin, et au nord du ruisseau des Marquettes, nous 
avons pu relever la coupe suivante : 

Coupe de la carrière du chemin de Griffignies. 
R .  des Marqiieltes. 

A .  Calcaire légèrement dolomitique, inclinant au  
S .  50 E. - 78n; l e  P r o d u e t u s  eora  y es t  abondant.  
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B. Calcaire dolomitique, non fossilifkre, s ans  indica- 
tion d e  s t ra tes  e t  à divisions très irrégulières. 

C .  Calcaire dolomitique incliné a u  nord .  
D. Calcaire gr is  légèrement dolomitique, disposé en 

curette,  l a  partie moyenne seule é tant  stratifiée. 

A l'est du chemin de Griffignies, on voit dans le bosquet 
des couches situees au  sud des précédentes. On peut y 
relever l'existence de calcaire loujours dolomilique formant 
un double pli. 

Fig. 3. 

Coups de l'escarpement à l'es1 du chemitc de Griffignies. 
N. R. des Marquetles. S. 

Si nous essayons de grouper les couches que le nord du 
bassin comporle h Dourlers, nous trouvons que quatre zdnes 
seulement sont représent6es : 

Calcaire d e  Bachant,  niveau C. de la figure 1. 
Dolomie id. - D. id. 
Calcaire du  Haut-Banc id .  E.F.G.H. id. 
Calcaire d e  SbRerny-Chaussée, id. 1. J.  id. 

Les calcaires plissés des figures 2 et 3 appartiennent au 
calcaire du Haut-Banc du versant sud du bassin; quaut au 
calcaire dolomitique et giodique (K) et au calcaire A phta- 
nites zbnaires (L) de la figure 1, ils nous paraissent occuper 
la place des calcaires gris, avec dolomie et silex zdnaires 
que l'on voit a St-Hilaire sur les Rocs, entre la dolomie et 
le calcaire gris A Productus sublœvis. C'est un niveau inter- 
médiaire à la dolomie de Namur et au calcaire du Haut- 
Banc. 
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Pour compléler la coupe du  versant sud di1 bassin de 
Taisniéres, il faut se diriger vers i'ouest. A l'exirkmité 
tout- M a i l  occideritale de  Si-Aubin, 3 Les Bodelez, l e  sud de 
la bande est bien représenld et la coupe que l'on peut 
relever dans ce hameau est, h plusieurs titres, intéressante 
3 connaître. 

Cotipe du calcaire carbonifère d Les Bodelez. 

L e s  Boùelcz 
R. d u  P e r o u  
S. 

Calvairr. 
R la  Tarsy Cm Flocqman. 

M o u l i n .  N. 

A R C 1) E F 

A.  Psarnniites dé i r i s  végétaux inclinant N.  300 E. =720. 
B. Sc l~ i s t e s  argileux ou légérement calcnrifères, toii- 

jours altérés,  contenant  le Clgsiopl~y Zlum Omnliusi  
en  abondance. L'inclinaison est. S. 50 E. - 650. Ce 
sont  les  schistes d 'Etrmungt.  

C. Calcaire bleu légèrcmcnt encrinitique, for t  peu visible 
su r  le bord de l a  route e t  parnissantinclincr a u  sud.  

U. Schistes fissiles, argileux, noirâtres,  fossilifères; Ic 
plan de  fissilité incline a u  sud de 360 et  les lits d e  
fossiles marquant  l a  stratification inclinent au  sud 

. de 560. L a  faune, peu variée, e s t  celle des  schistes 
d'Aveenelles. J'y a i  recueilli : 

Spir l fer ina  p u r t ~ t a ,  
C y r t i n a  lteteroely ta., 
Streptor l~yncl ius  trés abondant.  
Rryozoaircs,  
T i g e s  d'encrincs. 

E. Calcaire compact, gris-bleu, peu encrinitiqiie, en 
bancs peu épais, inclinant au  S. 100 E. - 300. On 
y trouve quelques fossiles difficiles A, dégager .  Nous 
y avons  reconnu : 

Spirifer einctus. 
Streptorhynchus  d e  grande taille. 
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M .  Piérard a. recueilli dans  des débris de  ce  calcaire un 
f r agmen t  d e  Pl~ i l l ips ia .  

F. Calcaire de Dompierre en  bancs énormes inclines au  
K .  50 O = 280 et. exploit% comme pierre de taille à l a  
carrière Floeqrnan.  O n  peut remarquer à L'ancienne 
carriére de M. Corbeau quelques empreintes de  
S p i ~ o p h y  ton. 

G. Phtanitcs déchaussés affleurant autour du Calvaire. 

Le niveau E occupe la place du  calcaire d e  Marbaix, 
d'ailleurs reprisenté dans le synclinal nord à St-Remy- 
Chausske ; il rappelle par. ses caractkres p6trographiques 
la couche B de  la figure 1. Peut-btre faut-il l'assimiler a u  
calcaire d e  Marbnix ; toutefois nous sommes obligii, de  
reconnaître que les caractéres lithologiques d e  la roche la 
rapprochent beaucoup d u  calcaire de  Dompierre. 

Cette coupe, prolongée vers l e  nord, rencontrerait les 
scliistes houillers el les carrières bien connues de  13. Queue- 
Noir-Jean. 

Comme on le voit, la coupe de Les Bodelez introduit 
le niveau des schistes d'ilvesnelles dans la série des zdnes 
de la bande de  Taisnibres. On peut donc schdmatiser la 
composition d u  bassin carbonifere qui  nous occupe e n  
disant qu'elle contient : 

Sçliistes d'Avesnelles. 
Calcaire de  Dompierre. 
Dolomie. 
Caleaire du  Haut-Banc. 
Calcaire d e  Visé. 
Schistes houillers. 

La struclure plisske, cassée, la succession anormale des 
zBnes constituent le trait le  plus caractéristique de la bande 
de  Taisniéres. 

Le nord d u  bassin parait avoir échappé aux influences 
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perturbatrices de la r6gularit6 des couches. Nulle part, en 
effet, dans loute l'étendue de la bande, on ne  voit les 
plissements et les dislocations dépasser les couches de 
Vis6 vers le nord. Toutes les z8nes. dans le versant sud, 
p3r contre, ont Cl6 affectées par les mouvements orogé- 
niques. 

La figure 1 montre qu'A Dourlers, toutes les couches ont 
une inclinaison uniforme vers le sud, mEme dansle versant 
sud. Elles sont probablement séparCes du calcaire de Visé 
par une faille; el lout nous porte B croire que la dispari- 
tion brusque des couches inférieures vers le ruisseau des 
Marquettes est le r h l t a t  d'une seconde faille, correspon- 
dant sensihlemcnt au fond de la vallée, en ce point. 

D'ailleurs, les coupes que nous avons données du calcaire 
de Haut-Banc vers le chemin de Griffignies attestent, sans 
replique, l'existences de plis et do failles dans cette partio 
do la' bande. 

A la Queue-Noir-Jean, A St-Hilaire, le calcaire Visé pré- 
sente une structure dminemmenl faillée qui en rend l'étude 
trks difficile, et l'on peut observer au  nord de la carriére 
Laurent Joseph les deux inclinaisons S = 520 et N = 650. 

A Les Bodelez, les dislocations se traduisent par la 
superposition du Dévonien sup6rieur sur les schistes 
d'Avesnelles. Ici, l'on se trouve en  présence d'une faille 
certainement moins locale que les précédentes. On voit en 
effet, au  nord du moulin de Taisnières-sur-Helpe, des 
schistes d'bvesnelles inclinant au  sud et M. Gosselet a 
reconnu dans le fond de la rivière des calcaires encrinitiques 
rappelant ceux dlEtrœungl. Nous avons donc h Taisnieres 
la meme anomalie qu'h Les Bodelez et nous pouvons dire 
que le sud de la bande est parcouru depuis Taisnieres, 
jusqu'i St-Aubin par une faille placée A la partie supérieure 
des couches d'bvesnelles. 
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A tous ces faits relevant de la statigraphie viennent s'en 
ajouter plusieurs autres, soit pétrographiques, soit paldon- 
tologiques. 

II est singulier de voir le grand rble qu'a joué la dolomie 
dans la bande de Taisniéres, aprés le dépbt du calcaire géo- 
dique. Il semble que les conditions qui ont présidé A l'édifi- 
cation de la dolomie de Namur aient continué à prévaloir 
surtout A l'époque suivante, pour exercer leur influence, 
seulement par intervalles, A l'époque de la sédimentation 
du calcaire de Visé. Le calcaire du Haut-Banc est toujours 
dolomitique, et la dolomie griseou noire y forme des massifs 
trbs Cpais rarement interrompus par des strates do calcaire 
dolomitique. 

La zbne de Visd est % 1'Ctat de calcaire noir compacte, 
alternant avec une dolomie noire cendreuse très abondante. 
Les carrieres situées au  sud du cimetiére de TaisniEres 
sont trks dérnonsti.atives à ce sujet. 

Peut-on entrevoir la cause de  cette extension de  la 
dolomie ? Les nombreuses dislocations dont toutes les 
tbnes portent la trace sont dvidemment en relation avec 
une aire de moindre résistance. L'emplacement du bassin 
carbonifkre de Taisnikres correspondant A un  point faible 
de 1'6corce terresire ; il n'est pas invraisemblable que pen- 
dant le carbonifërien superieur, le fond de la mer ait livre 
passage A des vapeurs magnésiennes se degageant inces- 
sammenl i l'époque de  la dolomie, puis par intervalles 
jusqu'au houiller ; peut-&ire m&me les émanations ont- 
elles été continues, mais localisées en des points de la bande 
variables avec le temps. 

C'est dans la bande de Taisnières que la bréche présente 
son développement maximum ; nous en remettons l'6tude 
A plus tard. 

Au point de vue paléontologique, la prdsence simultanee 
du Productus sublævis el du Productus cora sollicite notre 
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altention u n  instant. M. Gosselet a reconnu l'an dernier un 
Produclzts cora accompagné de nombreux Produclus 
sublacis dans la bande d'Avesnes-sur-Helpe; mais le cas 
étant isold, on peut admettreque l'on se trouve en présence 
d'un individu égaré dans u n  fond défavorable au  dévelop- 
pement d e  son espkce. Dans la bande de Taisnieres le fail 
n'a plus l'allure d'une exception. La légende de  la figure 1 
montre que  les Prodzictus sublavis et cora ont également 
prospéré dans les sEdimerits du Haut-Banc ; mais une 
espkce est cantonnée dans u n  banc qu'elle occupe seule. On 
peut donc dire que les deux espkces de  Produclus prenaient 
possession du  fond à tour de rble. Nous avons pu élablir 
que d'une manibre générale le Productus cora affeclioriuait 
les fonds dolomitiques. 

II résulle de  ces observations que si la pétrographie fail 
du calcaire du  Haut-Banc de la bande d e  Taisniéres un 
calcaire souvent diffdrent de  celui des Ardennes et d e  celui 
de Fontaine, lapaléontologie nous oblige a considérer cette 
zOne comme le trait d'union entre les faunes des deux 
faciks. 

L'existence du Spirophylon dans le calcaire compact de 
Dompierre est aussi intéressante relater. Cet organisme, 
dont on n'a jusqu'ici sigrialé que cinq esphces, toutes con- 
fintes dans le  Dévonien, se  ddveloppe ici ddns le  Carboni- 
fçrien. 

A Bachant et h Lirnont, le  genre Spirophyton occupe des 
bancs entiers dans le calcaire noir de la zOne de Bachant. 
Dans la bande de Taisniéres il est beaucoup moins frdquent 
et nous n e  le connaissons qu'à Saint-Aubin. Nous sommes 
néanmoins autorisé A conclure que dans l'arrondissement 
d'hvesnes le genre Spirophylon est propre a la zone de 
Uaclianl, qu'il est commun aux deuxfaciés de la zone, et qu'il 
peut &re pris comme caractéristique de  ce niveau. 
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M .  ISutin, propriblaire à Lambersart, est 6111 Memhre 
de  la Socidlé. 

Excursion giméralo annuelle 

d u  30 Juin 1889 

ù Mons - en - Baroeul , 
Compte-rendu 

par M. A. Rlalaquin, Secrdtaire. 

Les travaux d'élargissement de  la ligne de chemin de  fer 
de  Lille ;l Roubaix ont permis 2 la SocielA de  pouvoir 
étudier la trancliie de  Mons-en-Barœul, historique dans 
l'élude de  la géologie de  notre région. M. RIeugy, e n  effet, 
e n  donne une description détaillée dans son Esquisse 
Geologique des Flandres. C'dtait aussi, pour les Membres 
de  la Société, une  occasion de se rencontrer et d e  se réunir 
ensuite dans u n  dîner qui les attendait a u  retour. 

Dix-neuf personnes ont pris part h cette excursion : 

I\IRI. 
DEGHIN. 
BOUSSEMAER. 
CAYEUX. 
CRESPEL. 
DEFRENNES. 
GOSSELET. 
GosseLE~ Fils. 
HALLEz. 

HASSEMPFLUG. 
LADRIÈRE. 

MM. 
LECOCQ. 
~ ~ A L A Q U I N .  

NARCOTTE. 
NEYER. 
PARENT. 
QUARRÉ. 
RAQUET. 
SMITS. 
TROUDE. 

La tranchée de  ?ilons-en-Barœul est creuske dans le  
terrain landénien recouvert par le  limon qualernaire. 
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En pénetant dans la tranchde nous constatons d'abord la 
superposition d'un sable fin vert sur un sable argileux 
également vert. Pour le sable fin, nul doute, ce sont les 
sablcs do Mons-en-Baroeul correspondant aux sablcs 
d'0stricourt de hl. Gosselet. Quel cst l'i5ge du sable 
argileux ? est-ce le reprc',sentanl de l'argile dc Louvil ? 
L'argile de Louvil est une couche encore peu connue aux 
environs de Lille A cause de la rarete de scs affleuremonts ; 
elle n'a guére 6té étudiéeque par des puits ct par des forages 
Cependant M. Boussemaer a vu  au Chiteau, ces couches de 
sable superposees au tuffeau et par coriséquent supérieures h 
l'argile de Louvil. D'un autre c6tB M. Ladribre a vu au 
forago de M. Crépy, l'argile de Louvil épaisse de 2 m. et 
avec un facies tout diffërent. Le sable vert argileux doit 
donc &tre rapporté comme le sable fin aux sables 
d'ostricourt. 

Plus loin on peut voir au dessus du sable fin une veine 
argileuse avec petits caillous 6clates, des petits galets, des 
morceaux de gres tendre, et des nodules rouges d'oxyde de 
fer. Puis, en continuant, on arrive h une partie de la tran- 
chée, où toutesles couches sont remaniées; ce sont les traces 
d'anciennes exploilations de sable pour les fonderies. 

Vient ensuite une veine d'argile noire formant une 
lentille au milieu du sable vert. Ces lambeaux d'argile, qui 
se retrouvent fréquemment dans le sable landhien,  ont 
souvent été confondus avec l'argile des Flandres ; plus loin 
cette veine disparalt en biseau, et on peut voir en cet 
endroit qu'il existe plusieurs veines d'argile. 

A la partie supérieure des sables d'ostricourt 
11. Boussemaer signale une couche forrnke de sable agglu- 
tiné ferrugineux; pour lui, c'est le passage A l'argile des 
Flandres. 

A quelque distance, nous arrivons A une lentille d'argile 
noire. feuilletée, épaisse de O m 1 5  ; l'argile y altcrne avec 
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des veinules de sahle. Celte lentille, d'une longueur de 5 d 
6 métres, se termine en biseau A ses deux extr4mités. 

Dans le sahle, l'altantion est attirée par la pr6sence de 

mouchetures noires sur la nature desquelles on n'a pas de 
notion précise. M. Gosselet en fait remarquer l'analogie avec 
les points noirs d'oxyde de manganése et de cobalt qu'on 
trouve aux environs de Paris. 

A quelque distance, le sable landénien est surmonté par 
une couche de sable durci avec galets, surmontee elle- 
m&me par une argile sableuse épaisse de deux mktres. M. 
l?oussemaer rapporte ces couches A la base de l'argile des 
Flandres. M. Ladriére fait remarquer l'analogie, comme 
position, de ce banc de sable durci avec le gres landénien; 
cependant la présence d'une ligne continue de galets au  
contact des deux couches ne lui permet pas d'adopter celte 
hypothèse. 

Nous quittons les tranchées pour nous rendre dans une 
carriére voisine, où nous pouvons encore observer les 
relations que nous venons d'etudier entre le Landénien el 
1'Yprésien. 

On peul y relever la coupe suivante : 

Quaternaire 

supérieur.  

Yprésien 

Landénien. 

5 .  Limon des plateaux argi leux exploité 
pour l a  confection des  briques. 

4.  Limon sableux, E rge ron  . . . 2m 

Ligne de galets,  assez voluniirieux, 
souvent cassés. 

3. Argile plastique . . . . . . 2 m  

2. Argile sableuse, compacte . . 0m50  
Ligne de  galets volumineux. 

1. Sable ver t  fin, exploité, quelques métres 

visibles. 
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Ce qui frappe surtout, c'est l'existence de ces deux lignes 
de galets. L'une séparant l'étage Landénien de  l'étage 
YprtSsien, permet de  les  séparer nettement, comme il 
résulte des études de M. Boussemaer. La seconde A la base 
du  quaternaire formdc de  galets cassés, qui n e  sont en 
rPalité que  les galets teniaires infërieurs remsnids. 

M .  LadriEre prend la parole pour m u s  expliquer la com- 
position des terrains quaternaires. Il insiste sur to~i t  sur  
l'absence du  quaternaire inférieur dans cette région, ccla 
tient, dit-il, 8 la composition sableuse des couches sous- 
jacentes. La composition des couches quaternaires, e n  effet, 
depend essentiellement des dkpûts sous-jacents. Si ces 
d i p û t s  sont meubles, sableux, ils ont et6 facilement enlevas 
par les ravinements. A u  coniraire dans le  pays d'hvesnes 
el en Picardie, où le quaternaire ancien est plus argileux, 
il a pu rdsister et on l'y retrouve intact. Là, il existe par 
conséquent deux lignes de  galets, la premikre plus ancienne 
A la base du  quaternaire inférieur, la seconde separant le 
qualernaire inférieur et le  quaternaire supérieur. 

M. Gosselet fait aussi remarquer  le passage brusque du 
sable vert landénien a u  banc durci,  il y a eu certainement 
entre ces deux dépûts des p h é n o m h e s  d'émersion dont le 
résultat a 6th la production d e  galels. 

Le dîner nous réunit ensuite. A la fin du  repas, 
M. Gosselet ouvre la séance. 

II excuse tout d'abord l'ahscnce de  notre prdsident, 
Al. Barrois ; puis il résume e n  quelques mots les résultats 
de  l'excursion. 

On a déterminé l'fige et la position du  sable argi leux  qui 
cst landénicn. Puis, et c'est un  fait important, on  a constaté 
la ligne de démarcaliori trés nette qui  existe entre les sables 
d'0stricourt ct l'argile des Flandres.  Entre le  d Q 6 t  de ces 
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deux sédiments, il s'est produil une série de phénomènes 
d'ou sont résultés la formation des galets el du  sable durci. 
La ligne des galets a été pour la premiére fois signalée par 
M. Boussemaer (1). 

M. Gosselet parle ensui te  d e  l'état de  prospCrit8 de la 
Société. 

An l e r  Janvier 1888, le  nombre des membres 6tait de 
138, au le= Janvier 1889, d e  151 ; depuis 1 2  nouveaux 
membres ont été filus. Les rksultats sont en grande partie 
dus l'organisalion des excursions sur  l'initiative de 
M. Ladriése et a u  zéle de M.  Crespel notre trésorier. 

M .  Gossclet demande h chacun son concours pour donner 
3 la Sociétd toute la vitalité dont elle a besoin. 

A chaque instant on s'adresse 3 la çPologie pour résoudre 
des problémes industriels importants. Bien souvent on nous 
demande des renseignements sur  les nappes aquiféres ; on 
a besoin dans ce cas des documents sur  les puits e l  les son- 
dages de notre région. Une queslion qui touche de bien 
prés 3 celle-ci est la question des cimetihres qu'on élablit 
si fréquemment dans des conditions défectueuses. L'hydro- 
logie joue donc u n  grand rOle aussi bien dans l'industrie 
que dans l'hygiène, c'est à nous de nous en prfioccuper. 
Si parmi nous quelques uns  s'occupent d e  cette science, ce 
sera non-seulement u n  service rendu A l'industrie, mais 
aussi ce sera pour nous une source de  précieux rensei- 
gnements. 

.- 

(1) Ann. Soe.  Gèol. Nord .  XII, p. 302.  
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Forages de Roubaix, Tourcoiing, XVattrelos 

et Roncq, par M .  L. Cayeux. ( l )  

Ces sondages ont été exdcutds, la plupart par lI.Videluirte, 
quelques-uns par M .  Pagniez ,  tous deux foreurs de  puits 
& Roubaix. 

N'ayant pu suivre aucun de ces forages, je ne  puis 
grouper les diffdrentes couçhes e l  e n  fixer l'fige saris 
m'exposer i des erreurs  inévilables. Pour  cette raison, je 
crois prudent de  n'entreprendre leur interprétation qu'après 
avoir étudié quelques forages e n  voie d'exécution dans ces 
localités. 

Forage de  M M .  Mimerel et Fils, Roubaix. - Cole 28. 

TERRAINS RENCONTRES 

-- - - 

A~zc'erb puits . . . . . . . .  
Sables fins argileux. . . . .  
Argile sableuse. . . . . . .  
Argile compacte légèremerit 

sableuse . . . . . . . . .  
Argile grise. . . . . . . . .  
Argile grise sableuse. . . .  
Craie avec silex. . . . . . .  

. . . . . . .  Craie verdâtre 
Craie grisâtre. . . . . . . .  
Craie sableuse. . . . . . .  

. . . . . . .  Craie argileuse 
Calcaire carbonifhe . . . .  Le forage le  p6nélre de quel- 

ques cenlim, seulement. 

(1) Lu dans la séance du 26 Juin 1859. 
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Forage de MM. Dubus, Coget et Cie, A Roubaix, 
rue Pellart (1). 

Terrains de remblai . . . .  
Sables mouvanls. . . . . .  

. . . . . . . .  Glaise bleue 
. . . . . . .  Sables durcis. 

Sables diircis en plaquettes. 
Ssbles argileux. . . . . . .  
Glaise grise. . . . . . . . .  
Sables noirs durcis. . . . .  
Silex purs . . . . . . . . .  
Craie avec silex. . . . . . .  
Craie grise . . . . . . . . .  
Dibves . . . . . . . . . . .  
Calcaire bleu. . . . . . . .  
Calcaire jaunitre tendre . . 
Calcaire noir. . . . . . . .  
Dolomie . . . . . . . . . .  
Calcaire bleu trés d u r .  . .  

Forage de M. Delannoy, à Roncq. 

- 
(1) Je n'ai pu me procurer les altitudes que pour  un très 

petit nombre de sondages. 

Quaternaires,Tertiaires, Se- 
condaires . . . . . . . . .  

Calcaire carbonifkre . . . .  

- 
OmOO 

150 00 
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- 360 - 

Forage d e  hIM. Cocheteux et Cie  à Roubaix, Rue Corn~xille. 

Quaternaires, tertiaires, sc- 
. . . . . . . . .  condaires. 

1;issure . . . . . . . . . . .  
Dolo~nie. . . . . . . . . . .  

PAISSEUR 

Forage de  M. Larnourelle-Leroux a Tourcoing, 

rue de Dunkerque. 

Argile jaune . . . . . . .  
Sables mouvants . . . . . .  

. . . . . . . .  Glaise bleue 
Sables verts. . . . . . . . .  
Glaise. . . . . . . . . . . .  
Marne hlanche . . . . . . .  
Marne grise mêlde de silex . 
Marne grisc et dibves. . . .  
Calcaire. . . . . . . . . . .  

(1) Ces 6pa isseurs  o n t  &té çoristatées avec m o i n s  d e  so ins  
q u e  l n s  préckdcntcs ; auss i  je ne l r s  ronsidi . re  ~ I J C  r o m n e  
approximat ives .  
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Forage de  hl . Desurmolat Relis. ?i Tourcoing. r u e  Kotre- 

Drime.des..lriges. exéculé en 1888 . 
. - . - - - - .- 

TERRAINS RENCONTRÉS DE A EPAISSEUR 

. . . . . . .  Terre  végétale 

. . . . . . .  Argile jaunatre 
Glaise sableuse . . . . . . .  
Glaise bleue . . . . . . . .  
Glaise jaunglre. melée d e  

. . . . . . . . . .  cailloux 
Glaise bleue . . . . . . . . .  
Sables verts . . . . . . . . .  

. . . . .  Sables verts durcis 
Glaise sableuse . . . . . . .  
Sables durcis . . . . . . . .  
Glaise sableuse . . . . . . .  
Sables durcis et pyrite de fer . 
Glaise sableuse . . . . . . .  
Sables durcis trEs durs . . 
Glaise sableuse- mêlée d e  

. . . .  plaquettes durcies 
Glaise bleue grisâira . . . .  
Glaise sableuse noirfiire . . .  
Craie blanche . . . . . . . .  
Silcx purs . . . . . . . . .  
bIarnc rnelee de silex . . . .  
Silex purs . . . . . . . . . .  
Dibvcs . . . . . . . . . . .  
Calcaire bleu . . . . . . . .  
Dolomie fissurée . . . . . .  

Aimules rie la S o c ~ F t t '  G l o l o g l g u e  du  N o r d .  T . xvr 24 
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Forage d e  hI . Leclercq.nupire, à Watlrelos. 

commencé en Décembre 1887. terminé en Mars 1888 . 

. . . . . . .  Terre végétale 
Brgile rousse . . . . . . . .  

. . . . . .  Sables roussAtres 
Glaise bleuAtre . . . . . . . .  
Sables argileux . . . . . . .  
Sables durcis . . . . . . . .  
Sables argileux noirAlres . . 
Sables compactes . . . . . .  
Glaise bleue . . . . . . . .  
Craie mklée de silex . . . .  
Diéves . . . . . . . . . . . .  
Calcaire siliceux . . . . . .  
Calcaire roux avec f i s ~ u r e s  . 
Dolomie fissurfe . . . . . .  
Fissure . . . . . . . . . . .  
Calcaire tr8s fissurée . . . .  
Calcaire dur  ou tendre . d i -  

visé en petits bancs . . .  
F i s s w e  . . . . . . . . . . .  
Calcaire compact tleuatre . . 
Fissure . . . . . . . . . . .  
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Forage de MM . Tiberghietz frércç. 3 l'ourcoin;. 

rue  de Paris. effectué e n  1887 . 

TERRAINS REICONTRES DE 

Argile grasse . . . . . . . .  
Glaise bleue . . . . . . . .  
Glaise grise . . . . . . . . .  
Grbs argileux calcaire . . .  
Sables verts durcis en pla- 

quettes . . . . . . . . . .  
Sables verts durcis . . . . .  
Argile sableuse . . . . . . .  
Argile sableusenoirAtre dont 

une plaquetle de Om20 . . 
Argile sableuse . . . . . . .  
Sablei ~lurcis . . . . . . . .  
Sables verilfitres . . . . . .  
Argile sableuse . . . . . . .  
Argile sableuse noiratri! . . 
Craie . . . . . . . . . . . .  l 

OmOO 
3 10 

10 00 
60 00 

64 00 
G6 00 
75 85 

80 00 
81 00 
83 45 
86 65 
87 45 
92 50 

104 45 
Silex me16 d e  meule . . . .  i 114 43 
Dihves . . . . . . . . . . .  126 60 
Dolomie . . . . . . . . . .  1 138 35 
Calcaire cnrbonifbre . . . .  ! 144 05 
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T A B L E S  DES M A T I E R E S  

par M. .B. Ortlieb. 

Paqes 

Composition du bureau pour 1889 . . . . 1 
Liste des Membres de la Socidté . - . . . 1 
Table des rnatiéres par ordre gdologique . . 365 
Table par noms d'auteurs . . . . . . . 371 
Table gdographique des localités citées des 

départements du Nord et  du Pas-de-Calais. 3 75 
Table des Planches . . . . . . . . . 377 

TABLE DES COMMUNICATIONS 

par ordre gkologique. 

10 Roches éruptives et metamorphiques 

Observations sur  la conslilution géologique de l 'ouest 
de la Bretagne (39 article), par M.  Ch. Barrois, 1. - S u r  
la porphyroïde de  Mairus, par M. Gosselet, 27. - Analyse 
d'une note de M .  Harker sur le métamorphisme, par  
M. Gosselet, 105 . - Analyse d'un memoire d e  M. J .  Geikie 
sur  les roches volcaniques du N.-O. de  l'Écosse, par M.  Ch. 
Barrois, 105. - Sur les diabases d e  Menez-Hom (Finislbre), 
par M. Ch. Barrois, 215. 

20 Terraina primaires 

Grks dit porphyre de Gognies-Chaussdt?, par M. 1, Cayeux, 
21. - Le bassin houiller d e  Valenciennes, d'après les 
travaux de MM. Olry e l  R .  Zeiller, par  M .  Ch. Barrois, 48. 
- S u r  la présence de Trilobites dans les schistes rouges- 
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1ie.d~-vin des environs de Rennes, par M. BSzier e t  observa- 
tions par M. Gosselei, 60. - Analgse de son livre 
" l'Ardenne ", par M .  Gosselet, 64. - Crustacés du  silu- 
rien infërieur dc Grctagne, r iun is  par hI. Lebescontc. p a r  
RI. Ch. Bsrrois, 105. - Analyse d'une nole de  M. le Pro- 
fesseur IIughes. sur  In dispersion des fossiles dans les phyl- 
lades de Penrhgn (Pays de  Galles), par M. Gosselet, 105. 
- Les crustacds dévoniens de  l'État de  New-York, d'aprés 
M .  James Hall. par M. Ch. Barrois, 106. - Note sur  I'exis- 
tance d u  terrain dévonien supérieur A Rostellec (Finistbre), 
par RI. Ch .  Barrois, 132. - Noiivelles fosfies dans les con- 
cessions houillbrcs du  Nord, par M. Dclcroix, 204. - Ter- 
rains primaires : in Leçons él6mentaires sur  la géologic du  
Départcmcnt du  Nord, par M. Gosselet, 243. - Description 
géologique d u  canton d'hvesnes, par M .  Cayeux : Dévonien, 
282 ; Carbonifh-e, 285. - Coupe de  la carrière Bertrand 
& Louvroil, par M. Lavaux, et observation par M. Gosselet, 
341. - S u r  la consti!ution d u  Silurien de la Brelagne, 
d'aprfis 11. (Elilert, par M. Ch. Earrois, 342. - Structure 
de  la bande de calcairc carbonifére de Taisnibres-sur-Helpe, 
par M. L. Cayeux, 344. 

3 O  Terrains secondaires 

- PiiosplialedechauxdeForestetde Vertain, par  M. Gosselet, 
12. - Résultats d'une excursion aux environs de Mons, 
pars : Origine des galets de phosphate des poudingues de 
Cuesmes ct de la Malogne, par M. Gosselet, 12. - Les 
depûts phosphatés d e  Moritay et  de  Forest, par M. Ladribre, 
13. - Observations sur  celle communiçaliori par  . MN. 
Gosselet et Lemoririier, 21 - Lecons sur  les gites de  phos- 
phaie de chaux du Nord de la France, professées A la 
FaçullB des Sciences de  Lille, par M .  Gosselel, 27.- Présen- 
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talion d'un ouvrage de M. Westlake sur  le crCtacé d'An- 
gleterre, par M. Ch .  Barrois, 47. - L'fige des sables de  
Cerfontaines el d e  Rousies, par M. L. Cayeux, 57.- La 
faune du Tun : Extension eu Bpaisseur dela zbne hhliçraster 
breviporus, par M .  L.  Cayeux. 123. - Nodules de plios- 
ph:ite de cliaux 3 Bouvines, par M. Gosselet, 131. - 
Recherclies microscopiques sur  le phosphate de chaux d u  
Carribrésis, par M .  Ch. Barrois, 131. - Notes sur  l e  cré- 
tacé de  Chercq, pres Tournay, par 11. L. Cayeux, 142. - 
Sur la nature et l'origine des phosphates de çtiaux, par M. 
Perirose : Résum6 par M. L. Cayeux, 157. - Compte-rendu 
de  I'excursio~i fiLe par la Société g6ologique d u  Nord a 
Pernes-en-Artois, par MM. Ladriére et Cayeux, 185. - 
Compte-rendu de l'excursion aux exploilations de phos- 
pliales d'Orville, par M Malaquin, 205. - Terrains secon- 
daires : i n  Lecons 9lémeiitaires, etc, par M.  Gosselel, 234.- 
Compte-rendu d e  l'excursion g6ologique du Nord dans les 
environs de Mons, par M L. Cayeux, 254. - Sur  l'origine 
des phosphates, par M. Kenard, 267. - Observalions par 
MM.  Gosselet, Barrois et Lemonnier, 267. - Résumé de 
la géologie des environs d e  Mons, par  M. Rutot, 269. - 
Sur la Ciplyte, letlre A M. Gosselet, par J. Ortlieb, 270. - 
Descriplion géologique du  canton d'hvesnes (Nord), par 
M. Cayeux ; Terrain crétack, 290.- Coupe de la carriére 
Bertrand h Louvroil, par  RI. Lavaux et  observation par  
M.  Gosselet, 341. - Holaster planus dans le le' tun, h 
Lezennes, par M. Troude, 344. 

40 Terrains tertiaires 

Résultats d'une excursion dans les environs de Mons : Aga 
di1 tufeau de  Ciply. par M .  Gosselet, 12. - Sur  le  Pani- 
sélieri d u  Mont-des-Ctiats, par M .  Boussemaer, 118. -Coupe 
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d'un puits au fort de  Vendeuil prés de La Fhre, par 
BI. Gosselet, 181 - Terrains terliaires du département du 
Nord : i n  Lecoris élémentaires, etc., par M. Gosselet, 223. 
- Description géologique du  canlon d'hvesnes (Nord), par  
M. Cayeux ; terrain BocBue, 293. -- Coupe d e  la carriére 
Bertrand A Louvroil, par M. Lavaux el observation par M. 
Gosselet, 341. - Tranchée d e  Mons-en-Barceul, par 
M. Malaquiu, 353. 

50 Terrains quaternaires et raoents 

Ossemenls dans une  caverne A Souk-el-Arha, par le Doc- 
teur  Carton, 12. - Limon h stratification entre-croisBe, 
par M. L. Cayeux, 156. - Ossemerils divers dans les allu- 
vioiis de  la Liane h Boulogne, trouv6s par  M. Hamy, par M .  
Gosselel, 203. - Coupe prise A Arques (Pas-de- Calais), par 
hl .  A. Six, 213. - Terrains quaternaires et récents du dé-  
partement du  Nord : in Leçons Blémentaires, etc., par M. 
Gosselet, 221. - Un cas de stratification entre-croisée des 
limons à Cysoing, par  M. L. Cayeux, 343. - Tranchée de 
de  Mons-en-Rarceul, par M. Mnlaqiiin, 333. 

La flore du bassin houiller de Valenciennes par M. R. 
Zeiller : R6sumé par hl. Ch. Barrois, 52. -Sur la p r k e n c e  
de Trilobiles dans les schistes rouges-lie-de vin des environs 
d e  Rennes, par  M.  Bezier et remarques par M. Gosselet, 63 
- Crustac6s d u  Silurien infkrieur de  Bretagne, réunis par 
M. Lebesconte, par M. Ch. Barrois, 105. - Analyse d'une 
note de M.  le Professeur Hughes s u r  la dispersion des 
fossiles dans les phgllades de Penrhyn(Pays de Galles), par  
RI. Gosselet, 105. - Les crustacés dévoniens de  I'Élat de 
New-York, d'aprhs 11. James Hall, par M .  Ch.Rarrois, 106. 
- La faune du Tun, par M.  L. Cayeux, 123. - Dent de 
~ lammout l i  trouvée à Arques, par RI. A.  Six, 213. - 
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Présentation d'un envoi de fossiles do M .  Dharvcnt de St- 
Pol, par M. Cayeux, 340. - Holaster Plams h Lezennes, 
par RI. Troude, 344. 

70 Archéologie. 

Ossements dans une  caverne de Souk-el-Arba, par M. l e  
Ilocleur Carton, 12. - Note sur  des couteaux ou lames d e  
silex trouvés près de Douai, par M. Gosselet, 182. - 
Ossements divers trouvés dans les alluvions de  la Liane 
1 Boulogne, d'aprés. hl .  Hamy, par M.  Gosselet, 203. 

8. Sondage@ et Pails. 

Coupe de quelques sondages ex6cutés A Roubaix, Tour- 
coing, Waikelos et  Roncq. par M. L. Cayeux, 156 el 358.-- 
Coupo d'un puits au fort de Vendeuil pres de La Fére, par 
RI. Gosselet, 184. 

go Cornniunicalionsi diversies. 

Présentation d 'un Cchantiilon de  Pistom6site, nouvelle 
e s p h  minérale d u  gypse de la Murcia (Espagne), par 
M .  Ch. Barrois, 47. - Prdsentatiori d'un ouvrage de  
M .  Westlakeconlenant, sous forme de tableau, les listes des 
fossiles crbtacées d'Angleterre trouvée par Il. Ch. Barrois, 
47. - Prbsentation par M. Gosselet d'un don de fossiles 
fa i t  h la Faculté par  M. Heuse, 48. - Présentation par BI. 
Gosselet, d'un exemplaire de la 1 2 m e  édition de  son Cours 
élbmentaire de  Géologieel deson nouveaulivre "l'Ardenne" 
64 - Lectures sur  les travaux de Constant Prévosl : sur  
les fossiles marins  du gypse de Montmartre, 183 ; sur  les 
sables de Beaachamps, 204 ; sur  ses théories, sur  l'origine 
des meiilières et sur  les ligniles du  Soissonnais, 215 ; ses 
tti6ories sur  le  bassin de  Paris, 279, par M. Gosselet. - 
Nouvelles fosses dans les concessions houilléres d u  Nord, 
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par M. Delcroix, 204. - Prhental ion du  volume III des 
mémoires de  la Socidte, par RI Gosselet, 279. - Présen- 
tation d'un envoi de fossiles de M .  Uharvent de  St-Pol, 340. 
- Pierre artificielle employée dans la construclion, par  
11 Sée, 342. 

10. Bibliographie. 

M. Ch. Barrois; le bassin houiller d e  Valenciennes par 
MM. A. Olry et  R Zeiller, 48. - M. Ch Barrois : crustacés 
du Silurien infkrieur de  Bretagne, par M .  Lehesconte. 105. 
- M. Gosselet : sur  la dispersion des fossiles dans les 
phyllades de Penrhyn (Pays de Galles) par le  Professeur 
Hughes, 105. - M .  Gosselet : note sur  le métamorphisme, 
par M.. Harker, 105. - M .  Ch. Barrois : sur  les roches 
volcaniques du  N.-O. de l'Écosse, par  hl. J. Geikie, 105. - 
hl. Ch. Barrois : les crustacés dévoniens de 1 ' ~ ~ a t  de New- 
York, par RI. James Hall, 106. - L. Cayeux : nature et  
origine des phosphates d e  chaux, par RI. R. A .  F. Penrose, 
157. - RI. Gosselet : Ossements des alluvions de  la Liane 
3 Boulogne, par hl. Hamy, 203. 

Leçons sur  les gltes de  phosphale de  chaux du  Nord de  
la France. par M. Gosselet, 27. - Leçons élémentaires 
sur  la géologie d u  départernent du  Nord, par M. Gosselct. 
215. 

128 Excursions et Seance extraordinaire. 

Compte-rendu de  l'excursion de  la Sociité géologiipe di1 

Kord a Pcrncs-en-Arlois, par MN. Ladriérc el Cayenx, 185. 
- Idenz, aux exploitalions de phosphates d'Orville, par M. 
Malaquin, 205. - Mena daris les .erivirnns de Puloris, par M .  
L .  Cayeux, 254 - Compbreridu de  l'excursion g é n t h l e  
annuelle A Mons-en-Barœul, par  M. A .  AIalaquin, 353. 
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Barrois (Ch.). - Observaiions sur  là constitution de  
l'ouest de la Bretagne (3me article), 1. = PrCsentalion 
d'un dchantillon de Pistomésie, nouvelle espkce minérale 
d u  gypse de l a  Murcia (Espagne), 47.-Prés~ntation d'un 
ouvrage de M.Westlake conlenant, sous forme de tableau, 
les listes de fossilcs crdtacds ti'Angleierr-e trouvés par  h l .  
Barrois, 47. - Le bassin houiller deValenciennes, d'après 
les travaux d e  MM. A. Olry et R .  Zeiller, 48.- Crustac& 
d u  Silurien inférieur d c  Bretagne, rhunis par M. 
Lebesconte. 105 - Analyse d'un mémoire d e  M. J .  
Geikic sur  les roches volcaniques du N.-O. de 1'Ecosse. 
105. - Les crustacés dkvoniens de  1'Etai de New-York, 
d'après M .  James Hall, 106. - Recherches micros= 
piques s u r  les phosphates de chaux du  Carnbrésih l3 l  
- Note sur l'existence du  terrain dévonien snpérieur 
ri Rostcllcc (Finistére). 132.  - Sur les diabnses d e  
Menez-Hom (Finistére), 215. - Sur  la constit,ution du  
Silurien de la Bretagne, d'aprbs M. mhler t ,  342. 

Bezier. - Sur  la présence de Trilobites dans les scliisles 
rouges-lie-de-vin des environs de  Rennes. 60.  

Eoussemaer.- Sur le Paniselian du  Mont-des-Chats, 
118. 

Carton (Dr) .  - Ossements dans une caverne de  Souk- 
el-Arba et  fossiles divers, 1 2 .  

Cayeux (L. ) .  Grés dit porphyre de Gognies-Chausshe, 21. 
L'fige des sahies de Cerfontaines et de  Kousies,57.-Note 
s u r  le crélacd d e  Cliercq, prés Tournay, 142. - 
Coupes d e  quelques sondages ex6cutEs A Roubaix, 
Tourcoing, Wattrelos et Roncq, 1 5 6  et 358. - Kature 
et origine des phosphates de  chaux, d'après M .  R. A. F. 
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Penrose, 157. - Compte-rendu de l'excursion de  la 
Societe A Mons, 254.- Description géologique du canton 
d'bvesnes (Nord). 280. - Presentalion d e  fossiles en- 
voyés par M .  Dharvent, de Saint -Pol,  340. - Un cas de 
stratification entre-croisée des limons A Cysoing, 156 et 
343 - Structure de la bande d e  calcaire carbonifbre de 
Taisnières-sur-Helpe, 344 - La faune du  T u n  el exten-  
sion de la z6ne à Jficraster breviporus, 123.  

Cayeux et Laclrière. - Compte-rendu d e  l'excur- 
sion faite par la SociGtC Geologique du Nord à Pernes- 
en-Artois, 185. 

Dharvont. - Envoi d e  fossiles, 340. 

Deloroix. - Nouvelles fosses dans les concessions 
houillbres du  Nord, 204. 

Rarker. - Sur le métamorphisme, analyso de  M. Gos- 
selet, 105. 

E h 1 1  (James). - Les Crustacés ddvoniens d e  1'Etat de  
New-York, résunid par hl .  Ch. Barrois, 106. 

EIamy. - Ossements trouvés dans les alluvions de la 
Liane A Boulogne, communication par  M .  Gosselet, 203, 

Ilenss. - Envoi d e  fossiles, 48. 

Geikis ( J . )  - Sur les roches volcaniques d u  N.-O. 
de 1'Ecosse. KEsumé par M. Ch. Barrois, 105. 

Gosselet (J.) - Phosphate de  chaux de Forest et de 
Vertüine, 12.- KPsultats d'une excur~sion dans les envi- 
rons d e  Mons, 12 - Sur  la porpliyroïdr d e h i r u s ,  27.- 
L e p u s  sur  les gîtes d e  phosphate de chaux d u  Nord de la 
France, professées à la Faculté des Sciences de  l,ii\e( !Ji 
-Présentation defossiles, don d e  M. Heuse,48.- Prksen- 
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tation d'un exemplaire de la 120 édition de  son u Cours 
é l h e r i t a i r e  de  Géologie I et  de son ouvrage a l'Ardenne D 
et analyse d e  ce dernier, 64. - Sur la dispersion des 
fossiles dans les phyllades de  Penrhyn (Pays-de-Galles), 
d'aprés le professeur Hugues. 105. - Sur  le métamor- 
phisme, analyse d u n e  note de M. Harker, 105.- Nodules 
libres de  phosphrile de  chaux, A Bouvines, 131. - 
Couteaux ou  lames de silex trouvés prés de  Douai, 183. 
- Coupe d'un puits au  fort de  Vendeuil, prbs de  La 
Fére,  184. - Lecluies sur  les travaux de  Constant Pré- 
vost, 185, 204, 215 e t  279. - Ossements divers trouv6s 
par N. Hamy dans les alluvions de  la Liane, A Boulogne, 
203. - Lecons élémentaires sur  la géologie du dépar- 
tement d u  Nord, professées A la Faculté des Sciences de  
L i l l e , ~ ~ .  - Prksentation d u  volume III des Memoires 
de  la  Société, 279 

Ladrière (J. )  - Les dépdts phosphatés de Nontay et de 
Forest, 13. 

Ladrière (J.) et  Cayeux (L.) - Voir Ladribre. 

Lebesconte. - Crustac:és d u  silurien inférieur dc 
Bretagne, cornmunicalion de RI. Ch. Carrois, 105. 

Lsrvianniew ' A  \ - Qbservatians diverses relatives aux 
pn~sphaies,k21 et 260 

Levaus. - Coupe de  la carriérc Bertrand A Louvrail, 
341. 

NIa1aquin.- Coriiple-reudu de l'excursion de la Societé 
aux exploitations de  pliosphiiles d'Orville, 205. - 
Compte-rendu de l'excursiori génkriile anriuelle A Moiis- 
en-Barceul, 353. 

lllercey (de\ .  - observations sur la craie phosphalGe 
de la Somme, 211, 
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(Eh1ert.- Sur la constitution d u  Silurien de la Bretagne, 
commnnication par  M. Ch. Barrois, 342. 

Olry (A. )  et Zeiller (R) .  - Le bassin houiller de 
Valenciennes, communicalion par  M. Ch .  Barrois, 48. 

Ortlieb ( J . )  - S u r  la Ciplyle, lettre (I M. le  professeur 
Gosselet, 170. 

Yenrosc (R. A.  F.) -- Nature e t  origine des phosphates 
de chaux, mémoire analysé par JI. Cayeux, 157. 

PBenard (le prof.) - Quelques mats sur  l'origine des 
phosphates 267. 

nutot (A.) - R6sumé de la géologie des environs de 
Mons, 269. 

Sée. - Présentation d'une pierro artificielle employ6e 
pour la construction, 342. 

N i x  (A.)  - Coupe prise A Arques (Pas-de-Calais), 213. 
Troude. - Holasler planus d u  premier bun d e  

Lezennes, 344. 

Westlako.- Présenlalion de son ouvrage et remarques 
s u r  les listes de fossilcs crétac6s d'Angleterre, par 
N. Ch. Barrois, 47. 

Zeiller. - Le bassin houiller do Valenciennes, commu- 
nicalion pas M. Ch. Barrois, 48. 
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Carvin,  204. 
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C h a r n o u l d  (le), 285. 
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Cvsoing,  225, 279, 236, 343. 
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F r e t i n ,  220. 
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I lal luin,  252. 

Hautriiorit, 244, 249, 250. 
Hcllernmes, 235. 
Hirson ,  2,10, 241, 246, 248, 213, 

251. 
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Quesnoy (lc), 219, 231, 236, 
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Roncq,  359. 
Koubaix ,  230, 338-360. 
ttoiicoiirt,  242. 
Rousics ,  57-60. 
S a i n s ,  232, 246, 282. 
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S a i n t  - R e m y  - Cliausshe, 245, 
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SnintrRemy-Mal-RBti, 249. 

Saint-Vaast ,  249, 250. 
Sars-Poteries,  232. 
Süulzoir ,  21. 
Seclin,  229. 
Sémer ies ,  282,283,285,295, 331. 
Scmoiisies, 285, 286, 295, 336. 
Solesmes,  232, 236. 
Solre-le-Château, 286. 
Sol r innes ,  250. 
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'Tnisrii6rcs, 285, 286. 289, 2%- 
296, 337, 344, 330, 351. 

ï o u r c o i n g ,  360, 361, 3M. 
T r é l o n ,  233, 247. 
Va lenc iennes ,  48, 219, ?LU, 224, 

230, BI-237, 243, 251. 
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Pl. 1. Carle g6ologique d u  déparlemenl du  Nord, par 
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S Fib. 1. coup& des terrains primaires entre Godin e t  la  Queue -Koir-Jean . 

C e  du Chasseur C a m q e  C e  du Baldaquin Ce Flocqman 

A B C D E  F G F E D C B  Ai B C D E  F F E D C B  A A A A C  E F G I  H i G 1 F  E 

Fi9.2. Coupe des terrains primaires eritre Flauniont e t  Dourlers . 
S. S-E N. N O  
CarDt;bar CampdrCésar 

i H PIF e Majeure RaU de 'aVerte-Vdllie Ra' ue la To~~rel le  F?UdeBrayes RYdeMarquettes RzJdelaTarsy W-?delaBracquenier~s 

Wx~dr e chies j 
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