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INTRODUCTION

U n e 'p re m iè re  é d itio n  de la  ca rte  g é o lo g iq u e  p r o 

v is o ir e  de l ’A lg é r ie  au 1/800,000e fu t d re ssé e  p a r  o r 

d re  du G o u v e rn e m e n t 'G é n é r a l  à l ’o c c a s io n  de la  

ré u n io n  à  A lg e r  du C o n g rè s  de l ’A s s o c ia t io n  F ran 

çaise, p o u r  l 'a v a n c e m e n t des s c ie n ce s  en 1881 ; e lle  

fut. é ta b lie  p o u r  la  p r o v in c e  de C o n sta n tin e  p ar 

M . T is s o t, in g é n ie u r  en  clïtef des M in es, et p o u r  la  

p r o v in c e  d ’A lg e r  et d ’O ra n  p a r  M M . P o u y a n n e , in 

g é n ie u r  en  c h e f  des M in es, et P o m e l, p ro fe s s e u r  de 

g é o lo g ie  et d ire c te u r  de l ’E c o le  des s c ie n ce s  d ’A l 

g e r. E lle  fit a in si l ’o b je t  de d e u x  p u b lic a tio n s  in d é 

p en d an tes, d o n t les  te x te s  e x p lic a t ifs  ont in d iq u é  

dans le u r  in tro d u c tio n  su r q u e ls  d o cu m e n ts  e lle  

a v a it  é té  d re ssé e  e t d o n n é le s  n o m s des g é o lo 

g u e s  a u x  tra v a u x  d e sq u e ls  ce s  d o cu m en ts  é ta ien t 

dus.

A p rè s  u ne ré o rg a n is a tio n  du s e r v ic e  des le v é s  

g é o lo g iq u e s  so u s le  m in istère  de M . V a r r o y , et le  

d é c è s  de M . T isso t étan t su rven u , nous, so m m es 

re stés  seu ls  ch a rg é s  de d ir ig e r  l ’e x é c u tio n  de la  

carte  g é o lo g iq u e  g é n é ra le  de l ’A lg é r ie .  D è s  lo rs  nos 

p re m ie rs  efforts ont ten d u  à la  p ré p a ra tio n  d ’une 

cartè  d ’e n se m b le  u n ifié e  p o u r  la  c la ss ifica tio n  et 

p o u r  le s  te in tes  re p ré s e n ta tiv e s  des te r r a in s , ’d evan t 

p e rm e ttre  de sa is ir  p lu s  fa c ile m e n t la  s tru ctu re  g é 

n é ra le  du  p a y s . E lle  s e rv ira  de ca n e v a s  p o u r  les
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tra va u x  d 'e x p lo ra tio n  les  p lu s u rgen ts et p o u rra  

aussi in d iq u e r l ’état d ’avan cem en t de ces tra v a u x  à 

l ’a id e du te x te  e x p lic a tif  qui suit. C e tte  n o u v e lle  

éd itio n , do n t la  m inute est term in ée  et v a  fig u re r  à 

l ’E xp o sitio n , p o u rra  être p ro ch a in em en t liv ré e  à 

l ’im p ressio n . E lle  diffère n o tab lem en t de la  p r e 

m ière , n o n  seu lem en t p ar le s  ch an gem en ts q u ’à 

n é ce ss ité s  l ’un ificatio n , m ais encore p arce que le s  

p lus im p o rta n tes  lacu n es ont été co m b lé e s. N o u s 

a vo n s fait en ou tre  d ’assez n o m b reu ses  c o rre ctio n s  

de lim ite s  et d iv e rse s  rectificatio n s dans les  a ttr i

b u tio n s stratigrap h iq u es. L ’en sem b le  de ces a m é 

lio ra tio n s  a été  rendu p o ssib le , tant p ar le s  tra v a u x  

e x é c u té s  p ar n o u s-m êm es que par c e u x  des d ivers 

c o lla b o ra te u rs  attach és au s e rv ice  g é o lo g iq u e  de 

l ’A lg é r ie , tra va u x  qui sont c ités  à le u r  p la ce  dans 

le  te x te  ci-a p rès, et qui ont p erm is en ou tre  d ’é ta 

b lir  le s  m in utes de plus de v in g t fe u ille s  de la  carte  

g é o lo g iq u e  d é ta illé e  au i  '50.000e, fe u ille s  qui p o u r

ron t être  p u b lié e s  très p ro ch ain em en t.

N o tre  carte  n o u v e lle  co n se rve  cep en d an t en co re  

b ie n  des im p e rfe ctio n s , in h éren tes aux cau ses én u 

m érées  dans n o tre  in tro d u ctio n  de 1882 ; si les  c o n 

d itio n s d ’ex p lo ra tio n s  lo in ta in es dans le  p a ys  se so n t 

b e a u co ü p  a m é lio ré e s  p o u r certa in es ré g io n s, e lle s  

so n t re sté e s  en co re  b ie n  d iffic iles dans d ’autres, et 

le  tra v a il de ré v is io n  est b ien  lo in  d ’être term in é . 

C ’est d on c to u jo u rs  une carte p ro v is o ire , a v e c  des 

co n to u rs  tra cés là  où ils  son t p lus ou m oin s c e r 

tains et s im p lem en t indiqués p ar l ’arrêt des te in tes  

là  où le s  d éta ils  de lim ites  n ’ont p o in t été  le v é s  et 

m êm e où  ces lim ites  sont sim p lem en t so u p ço n n é e s. 

N o u s faiso n s tous nos efforts p o u r  a c tiv e r  l ’e x é c u 

tio n  d es 'le v é s  ré g u lie rs  et d éta illé s  autant q u e le  

p e rm e tte n t le s  docu m en ts to p o g ra p h iq u e s  do n t n ou s
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p o u v o n s  d is p o s e r  afin d ’a rr iv e r  le  p lu s tô t p o s s ib le  

à  la  su p p re ssio n  du titre  d e  carte  p ro v is o ire .

L e  tra v a il qui suit a été  é ta b li p a r  l ’un de n ou s 

p o u r  ré p o n d re  à un d o u b le  b u t. C ’est à la  fo is  une 

d e s c r ip tio n  stra tig ra p h iq u e  g é n é ra le  de l ’A lg é r ie  

e t un te x te  e x p lic a t if  p o u r  la  n o u v e lle  é d itio n  de la 

carte . O n  y  a d on né le s  in d ic e s  s p é c ia u x  p o u r c h a 

q u e  terra in , a p p liq u és  à la  carte  p r o v is o ir e , et de 

p lu s  on  a p la c é , en tê te  de ch a q u e  a lin é a  s p é c ia l à 

u n e fo rm a tio n , l ’in d ice  e m p lo y é  p o u r  la  carte  g é o 

lo g iq u e  d é ta illé e  de la  F ran ce , in d ic e  qui sera  é g a 

le m e n t a p p liq u é  p o u r  la  carte  d é ta illé e  de l ’A lg é r ie ,  

afin  de fa ire  re s so rtir  le s  é q u iv a le n c e s  ce rta in e s  ou  

très  a p p ro c h é e s .

 ̂ Il n ’e st p o in t  q u e s tio n  dans ce  tr a v a il d.es ro c h e s  

é ru p tiv e s , 'p a rc e  que M M . C u r ie  et F lam an d , qui 

o n t b ie n  v o u lu  se c h a r g e r  de fa ire  le u r  é tu d e  p o u r  

la  carte  d é ta illé e , n o u s o n t fp u rn i u n  résu m é d e s  r é 

su lta ts  q u ’ils  ont d é jà .o b te n u s , ré su m é  q u e n o u s p u 

b lio n s ic i à la  su ite  de l ’é tu d e  s tra tig ra p h iq u e  g é n é 

rale .

A .  P O M E L . J. P O U Y A N N E .
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CHAPITRE PREMIER

T E R R A IN  ARCH ÉEN  OU A Z O ÏQ Ü K .

§ 1. —  G roupe crista llop h y llien .

Ce groupe est représenté sur la carte provisoire par la 
teinte affectée à la lettre Ç. Il est confiné dans la région 
septentrionale des deux départem ents de Constantine et 
d’A lger, où il constitue deux grandes zones distinctes, 
séparées par un assez grand intervalle. L a  prem ière 
com m ence à Bône et se term ine à la hauteur et un peu 
au sud de Djidjelli ; elle est souvent partiellem ent recou
verte par le terrain  ligurien et est traversée en nom bre 
de gisem ents par des roches éruptives variées. La se
conde apparaît à l ’ouest et près de la haute vallée du 
Sébaou, se développe sur le  flanc nord du D jurjura et 
se prolonge par îlots ém ergeant des terrains tertiaires, 

,p o u r se term iner_vers l ’ouest à la Bouzaréa. M. W elsch 
en a retrouvé des traces au pied nord du Chénoua, un 
peu plus loin encore vers l ’ouest. II com prend les divi
sions suivantes :

Z 4) Gneiss présentant les variétés habituelles à cette 
form ation dans les diverses régions dont il constitue le 
stratum  fondam ental. Il form e des m asses très puissan
tes à schistosité plus ou m oins ondulée et m êm e plissée; 
dans les environs de Bône on a constaté le passage de 
ces Gneiss au leptynite. M. Curie y  a observé une roche 
à prétendue w ernérite interstratifiée. On a constaté aussi 
en divers lieu x  leu r passage au schiste m icacé.

i
Z 2) Des m icaschistes très puissants leur sont en gé

néral superposés avec ou sans alternances de passage 
au contact ; ils sont souvent sériciteux ou ta lq u eux et 
passent môme parfois plus ou m oins m anifestem ent à 
des phyllades à peine cristallins et m êm e argileux, sans 
douté par suite d’altération. On y  observe en certaines
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places des schistes am phiboliques. Le grenat rouge y  
est plus ou m oins abondam m ent répandu. Le quartz, 
plus ou m oins laiteux, y  form e souvent de m inces zones 
ou des lits de nodules lenticulaires, qui paraissent inter
stratifiés et qui se prêtent à tous les plissem ents qui ont 
accidenté les schistes. Ces plissem ents sont fréquents et 
désordonnés et dénotent d’énergiques com pressions la
térales auxquelles sont dues les altérations souvent pro
fondes de la roche.

ç 1;2) Des calcaires plus ou m oins cristallins et souvent 

de véritables m arbres sont intercalés ou interstratifiés 
dans les gneiss et les schistes ; ils en préséntent des in
clusions et le plus souvent ils contiennent des paillettes 
de m ica ou de talc, et ont alors tous les caractères des 
cipolins ; ils constituent parfois de m inces lits, qui se 
poursuivent très loin avec des renflem ents, et en divers 
lieu x  ils se développent en grandes lentilles qui affectent 
une disposition très nettem ent stratiform e sur des épais
seurs assez considérables. Les recherches les plus m i
nutieuses n ’y  ont jam ais fait découvrir de traces de 
corps organisés. Ces cipolins, dans l ’Est surtout, sont 
souvent accom pagnés de gisem ents de m inerai de fer 
m agnétique.

Dans le m assif cristallophyllien de l ’Est, les gneiss 
prennent une structure granitoïde vers le bas. D'ans le 
haut ils sont franchem ent stratiform es et présentent 
m êm e quelques alternances très régulières et m inces de 
schistes, qui ont été m ises en évidence par le levé 
géologique régulier et le tra c é  qu ’en a fait ftl. l ’Ingénieur 
Séligm an-Lui sur la carte au 1 30.000e du dépôt de la 
guerre. Les schistes se développent largem ent en dessus, 
autour du m assif de l ’Edough, et à leur tour ils renfer
m ent de m inces alternances régulières de cipolins qui 
par places s’épaississent en lentilles plus ou m oins 
volum ineuses. C’est là le gisem ent le plus habituel du 
fer m agnétique, qui a le  schiste pour m ur et le  calcaire 
pour toit. Ce m inerai est souvent accom pagné de pyroxè- 
ne radié et de divers autres m inéraux accidentels.

L ’ingénieur Tissot avait cru pouvoir distinguer un
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étage supérieur répétant la série des gneiss et des 
m icaschistes qui, suivant sa théorie des sédim ents inter
nes, aurait été plus ancienne de form ation ; m ais l ’étude 
détaillée faite par M. Séligm an-Lui tém oigne d’une iden
tité de structure telle que la discordance indiquée par le 
prem ier auteur ne pouvait être qu ’une sim ple illusion. 
Les massifs cristallophylliens qui s’étendent à l ’ouest, 
depuis Philippeville jüsqu ’au sud de Djidjelli, sont en
core constitués par des gneiss supportant des m icaschis
tes ou des phyllades plus ou m oins talqueux. Tissot avait 
cru  pouvoir en faire un troisièm e étage, caractérisé par 
l ’absence ou la rareté des grenats dans les schistes, la 
présence du fer oligiste et de la  pyrite  dans les gneiss, 
en m êm e tem ps que par l ’absence des cipolins et des 
m agnétites. Mais il est probable qu’il ne faut encore y  
voir qu ’un sim ple changem ent de faciès ; d’autant plus 
qu’à l ’ouest d’El-Milia les cipolins réapparaissent m êlés 
au x  gneiss com m e au cap de Garde. Ces changem ents 
de faciès sont souvent dus à l ’action m étam orphique de 
roches éruptives du type des granités et granulites, qui 
y  ont eouventi introduit des tourm alines.

Entre ces deux m assifs cristallophylliens en est un 
autre bien plus petit qui leur sert de trait d’union par 
le Djebel A lia. Celui-ci a pour appendice le Djebel 
Filfila, célèbre par ses carrières de m arbre exploitées 
par les Rom ains. Le substratum  est encore schisteux et 
affleure en divers points où l ’intercalation des cipolins 
et leur association à la m agnétite est évidente et il 
sem ble que la m asse colossale de m arbre ne saurait en 
être distinguée pour cause d’analogie très accentuée. Mais 
il y  a lieu de faire rem arquer à ce propos que Coquand 
considérait ce gisem ent de m arbre com m e appartenant 
au calcaire basique, com m e celu i de Carrare, en Italie, 
et que, d ’un autre côté, Tissot le rapportait au calcair'e 
num m ulitique. De pareilles divergences sont au m oins 
très singulières et elles im posent une grande réserve 
pour ém ettre une opinion ferm e à cet égard, tant que 
des études m inutieuses n ’auront pas éclairé la question ; 
ces études com portent, du reste, des difficultés de divers 
ordres, et particulièrem ent celles qui résultent des
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com plications introduites par un développem ent extraor
dinaire des phénom ènes éruptifs.

Dans le département d’A lger, il ressort des recherches 
récentes de M. Ficheur que tout le flanc septentrional 
du D ju rju ra, depuis les affleurements liasiques ou 
num m ulitiques des crêtes jusqu’auprès des pentes infé
rieures, où divers terrains tertiaires s ’y  adossent, est 
constitué par le terrain cristallophyllien depuis le voisi

nage du Séhaou supérieur ju sq u ’au bord du bassin de 
l ’Oued Djem m a des Flissas. Le gneiss, avec ses variétés 
habituelles, occupe la partie inférieure de la bande et 
les m icaschistes la partie supérieure. Quant aux cipolins, 
ils sont m édiocrem ent développés et sont tantôt inter
calés dans les gneiss, com m e auprès de Fort^National, 
tantôt dans les m icaschistes, com m e à l ’Oued Ksari, au 
nord de Dra-el-Mizan. L ’îlot de Tizi-Ouzou, coupé en 
deux par le Sébaou, est surtout form é de m icaschistes 
dans son tronçon oriental et de gneiss dans l ’occiden
tal. Ce gneiss devient granitoïde dans sa partie inférieure, 
peut-être sous l ’action de roches éruptives ; il renferm e 
une intercalation de calcaire contenant de la galène. 
L ’îlot de Bordj-Ménaïel est un m élange de gneiss et de 
roches granitoïdes qui l ’ont plus ou m oins m étam or- 
phisé. Un dernier îlot est au nord de M énerville, formé 
de gneiss et de m icaschistes et renferm ant des gisem ents 
de fer oxydulé ayant donné lieu à des recherches indus
trielles.

On peut encore en observer des lam beaux un peu 
plus à l ’ouest, qui servent aux précédents de trait d’u
nion avec celui du m assif de Bouzaréa, vers Alger. 
Celui-ci com prend des gneiss, des m icaschistes; des 
schistes am phiboleux et paraît se term iner par des 
schistes phylladiques dont la texture est am orphe et 
plus ou m oins argileuse ; des cipolins m édiocrem ent 
saccharoïdes sont inclus dans les schistes m icacés. Dans 
le texte explicatif de la carte provisoire de 1881. on 
avait fait rem arquer la netteté de stratification des 
gneiss faisant naître l ’idée d’une origine sédim entaire 
prem ière et la présence de schistes gréseux et m êm e 
de plaques et de bancs de grès ou de quartzite, Il résul
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terait de l ’exam en m icroscopique récent des gneiss, qui 
paraissent du reste être intercalés dans les schistes, 
que ce sont de faux gneiss, résultant du m étam orphism e 
des phyllades et des schistes argileu x  par une roche 
granulitique, qui les a traversés sous form e de filons et 
les a injectés de tout un réseau de veines en les im pré
gnant de ses élém ents m in érau x ; parm i eu x  la tour
m aline est fréquente. On y  observe quelques lentilles 
ou filonnets de barytine euritique. Les m inerais de fer, 
au contraire, ne s’y  sont pas développés. Il résulterait 
de ces constatations q u ’il y  a lieu  de réserver le clas
sem ent de détail dés form ations du m assif jusqu’après 
l ’étude pétrographique des roches cristallines et érup
tives de l ’A lgérie, que MM. Curie et Flam and ont bien 
voulu  entreprendre pour la carte géologique détaillée 
de l ’A lgérie.

M. Delage, dans sa carte au 1/20.000e du m assif d’A l
ger, dressée pour le service géologique de l ’A lgérie, 
y  a délim ité des gneiss, des m icaschistes et des cipo- 
lins. Dans un travail plus récent, il est revenu sur ces 
déterm inations et a établi un certain nom bre de divi
sions et de subdivisions pétrographiques, qui me parais
sent plutôt des divisions d ’échantillons que de terrains ; 
elles ne sont ni lim itées ni distinguées sur sa dernière 
carte m anuscrite au 1/50.000e, dont l ’exécution lu i 
avait été confiée par le m êm e service géologique. Il 
dit, en effet, que les roches de ce m assif appartiennent 
à deu x étages, Ü et x, séparés par une discordance 
que Fon conclut plutôt q u ’on ne la constate, et il nous 
paraît qu ’il doit en être de m êm e pour l ’ordre de suc
cession des subdivisions, d’autant p lus qu ’il paraît asso
cier des roches d ’apparence détritique, m ais cristallines, 
avec d’autres de texture absolum ent am orphe. Il serait 
bien difficile de prendre actuellem ent parti dans cette 
question du classem ent et surtout de l ’appliquer aux 
autres m assifs, peu connus à cet égard, et dans la carte 
provisoire, le terrain continuera à être désigné par la 
lettre Ç et la -teinte qui lu i est consacrée.

Il aurait été difficile de m arquer sur la carte au 

1/800.000e, en raison de son échelle, le plus grand nom-
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bre des gisem ents de roches granitoïdes éruptives qui 
ont traversé les roches cristallophylliennes et m êm e de 
les signaler par leur indice conventionnel, Leur étude 
«st à peine com m encée et prom et des révélations de 
structure et de composition, qui jetteront sans doute 
de la  lum ière sur leur histoire et il en sera tenu com pte 
dans la carte détaillée. Toutefois, il existe quelques îlots 
de ces roches suffisam m ent développés pour être figu
rés sur la carte provisoire, et on leur a consacré la 
lettre y et la teinte carm in. Ce sont l ’îlot de Nédroma, 
indépendant de tout schiste ; l'îlot de M énerville, ancien 
col des Beni-Aïcha, où le granite paraît être typique et 
en contact avec les gneiss et les m icaschistes ; l ’îlot de 
Collo qui form e prom ontoire et couvre la baie ; l ’îlot 
tourm alinifère du Filfîla, au voisinage de la  grande 
m asse de calcaire saccharoïde et d ’où les Rom ains ont 
extrait des m onolithes (colonne du square de Constan
tine). Il en sera question dans la partie de cette notice 
relative aux roches éruptives.

§ 2. —  G roupe d étritiq u e.

Ce groupe doit com prendre toutes les form ations qui 
représentent les prem iers dépôts détritiques form és aux 
dépens du groupe cristallophyllien ; elles adm ettent en
core des schistes, m ais de nature non cristalline et dans 
lesquels il n ’est pas im possible que l ’on rencontre un jour 
des débris de corps organisés, qui les feraient sortir de 
la  série des form ations azoïques, dans laquelle leur clas
sem ent est provisoire. C’est en quelque sorte encore un 
groupe à caractères négatifs, assez difficile à définir dans 
son ensem ble, dont nous avons un type particulier assez 
caractérisé m ais auquel nous réunissons les autres gvec 
toutes réserves. Le terrain typique est représenté par la 
teinte affectée à la lettre x . Il est principalem ent consti
tué par des schistes satinés, luisants, à toucher talqueux, 
à texture am orphe non cristalline et parfois argileux. 
Dans les parties inférieures on observe souvent des con
glom érats de quelques m ètres d ’épaisseur form és d’élé

m ents schisteux, La couleur, généralem ent grise, est
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quelquefois violacée ou jaunâtre. A  tous les niveaux 
paraissent des poudingues à petits élém ents roulés de 
quartz dans un cim ent siliceux. Dans les parties supé
rieures ils passent à des grès quartziteux'ëtratifiés, avec 
intercalation^ de schistes argileu x. Ils renferm ent des 
gisem ents de fer oxydulé en bancs stratifiés à structure 
schisteuse. On y  rencontre quelquefois aussi des strates 
de calcaire schistoïde, bien différents des cipolins.

Ce terrain constitue le m assif au sud du col de Ménor- 
ville et s ’étend sur la m ajeure partie du territoire des 
Beni-Khrachna, où il a été reconnu et étudié par M. Fi- 
cheur pour la carte détaillée. C’est une form ation d’origine 
certainem ent sédim entaire détritique, dans laquelle on 
n ’a pas encore rencontré de fossiles, m ais qui peut être 
considérée, jusqu ’à plus am ples renseignem ents en rai
son de sa structure, com m e représentant les plus anciens 
dépôts de sédim ents de la région, q u ’ils soiept archéens 
ou cam briens. La form ation s’appuie en discordance de 
stratification sur le terrain cristallophyllien, ainsi qu ’on 
peut le voir le long de l ’Oued Keddara su r la  route du 
Bou-Zegza, vers ses lim ites occidentales. L ’îlot, qui a 8 à 
9 kilom ètres de largeur sur environ  23 kilom ètres de 
longueur, est le seul qui ait été ju sq u ’à ce jour reconnu 
dâné la province d’A lger. Je ne saurais distraire les 
schistes du m assif d’A lger, que M. Delage désigne par 
la lettre x, du reste de la  form ation m icacée ; et en tout 
cas ils ne pourraient être rattachés au type auquel ce 
paragraphe est consacré.

Dans la province de Constantine le terrain x  pourrait 
être représenté par les couches redressées du Fedj- 
K antour, que Coquand avait attribuées au trias, par 
suite de leur analogie de faciès avec le trias du golfe de 
la  Spezzia et par suite de leur infériorité au lias à Belem- 
nites acutus. Elles sont form ées d’élém ents analogues à 
ceux des assises des Beni-Am ran et pourraient assez 
bien leur être identifiées. On les retrouve sous les m as
ses calcaires, jurassiques ou num m ulitiques des Tou- 
m iettes et des Zardezas, dans le fond des ravines qui les 
ont entaillées. Mais il reste encore à faire des études de 
détail pour confirm er ce rapprochem ent et pour délimi-
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ter les contours des lam beaux. Ce n'est donc que provi
soirem ent que j’inscris ici ceux qui dans la carte provi
soire de 1881 figuraient dans cette région sous la teinte 
et la lettre affectées aux schistes cristallins.

CHAPITRE II
TERRAINS INDÉTERMINÉS PALÆOZOÏQUES OU INFRA- 

JURASSIQUES.
\

Sous ce titre, nous com prenons une série de terrains 
d’âge indéterm iné, m ais qui sont antérieurs aux for
m ations jurassiques. Leur indéterm ination résulte de leur 
faible développem ent en surface, sinon en puissance, de 
leur stérilité.plus ou m oins com plète en fossiles, de leur 
isolem ent qui obscurcit leurs relations stratigraphiques ; 
en sorte qu ’il n’y  a guère à espérer d’am éliorer leur clas
sification par des études ultérieures.

§  1. —  Schistes et q u a rtzites  des Traras.

s) Ce terrain est représenté sur la carte par la teinte 
affectée à la lettre s ; m ais ce n ’est qu’avec toute réserve 
et provisoirem ent q u ’il a été classé dans la série palæo- 
zoïque et dans le silurien que désigne cet indice. Depuis 
la rédaction de la notice de 1881, cette form ation n ’a 
fait l ’objet d’aucune nouvelle étude, et je  ne puis m ieux' 
faire que de reproduire sim plem ent la description qui lui 
a été consacrée dans le travail cité. « L e terrain en ques
tion n ’a laissé voir encore aucune trace déterm inable de 
débris organiques. Les quelques phénom ènes de plisse
m ents, dont on a pu observer nettem ent les directions, 
tendraient à le faire considérer com m e au m oins silu
rien ; m ais ils sont trop frustres, si on peut s’expri
m er ainsi, pour perm ettre une conclusion sûre. Son âge 
réel reste donc encore inconnu et sa place ici ne résulte 
que de l ’analogie du faciès pétrographique avec les ré
gions siluriennes du Midi de l ’Europe. Ce terrain  ne s’est, 
rencontré q u ’à l ’ouest de la province d’Oran et il y  form e

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



—  1 7  —

des îlots de grandeurs diverses, entièrem ent isolés au 
m ilieu des form ations récentes. Le plus grand est dans 
les Traras, où il form e notam m ent la crête du Dahar-ed- 
Dis. Un deuxièm e m assif, m oins étendu, m ais assez grand 
encore, se rencontre plus au sud, chez les Beni-bou-Saïd 
et com prend les ülons m étallifères de Gar-Rouban. »

« L ’isolem ent des m assifs et îlots s’oppose à une affir
m ation absolue sur leur identité d'âge, identité dont la 
présom ption repose seulem ent sur la com position m iné
ralogique, et ce m êm e isolem ent ne perm et pas de 
voir les rapports de notre terrain  avec celui dont il sera 
question au chapitre suivant ; m ais com m e on a cons
taté l ’existence de quelques débris organiques dans ce 
dernier, tandis qu’on n’en connaît pour ainsi dire pas 
dans le terrain présent, il est naturel de supposer ce 
dernier antérieur à l ’autre, et cette considération justi
fie la place relative que nous lu i donnons. »

« Notre terrain  est presque entièrem ent form é de schis
tes phylladif orm es, assez souvent un peu talqueux et sa
tinés, de colorations diverses, m ais généralem ent peu 
éclatantes, parm i lesquelles le jaune rougeâtre dom ine 
de beaucoup. L eur stratification est très nette, m ais le 
plus souvent fort tourm entée et les traces de dislocations 
y  sont innom brables. Ils contiennent quelques très rares 
couches ou lentilles de calcaire peu épaisses et un assez 
grand nom bre de couches de quartzites gris intercalaires. 
Ils sont très fréquem m ent sillonnés par des veinules de 
quartz blanc laiteux. »

« C’est dans le grand îlot des Traras et dans le  bassin 
de l ’Oued A henaï que l ’on peut le m ieu x suivre une 
coupe de ce terrain, et c’est là que l ’étude détaillée en 
devra être faite. En gros, on peut y  d istinguer trois par
ties. Le substratum  visible est une épaisse assise de 
schistes bleus noirâtres ; suit une énorm e assise de 
schistes où domine le jaune rougeâtre. Au-dessus se 
trouve une assise fort épaisse aussi de schistes à cassure 
grenue et âpre, qui sur certains points passent à de vé
ritables grès blanchâtres ou jaunâtres. Sa puissance to
tale atteint au m oins 1,500 m ètres. »

« Le m assif de. Gar-Rouban et toute la partie sud du

%
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m assif des Traras ne paraissent form és que par l ’assise 
m oyenne. C’est cette assise aussi qui semble form er les 

îlots du pays des Ouel-Hassa; toutefois, le principal d’en
tre eux, au Djebel-Skouna, est couronné par une bande 
de quartzites assez épaisse. Peut-être ces derniers îlots 
représentent-ils une form ation interm édiaire entre les 
schistes des Traras et ceux des environs d’Oran. C'est là 
une question pour le  m om ent im possible à résoudre. »

Il existe encore un petit îlot infrajurassique dans la 
vallée fortem ent encaissée de l ’Oued Tifrit, près de Saïda, 
en aval de la cascade. Les quartzites y  dom inent et pour
raient représenter la zone supérieure des Traras.

§ 2. —  Grès dévoniens.

d )  Il n ’y a plus d’incertitude de déterm ination pour 
la form ation dévonienne qui existe sur les confins de 
l ’A lgérie, au sud dans le m assif Touareg, et à l ’ouest 
dans la haute vallée de l ’Oued Guir au Maroc, où elle 
passe sous les couches cénom aniennes ; m ais il ne paraît 
pas qu ’il y  en ait de trace sur le territoire algérien.

§ 3. —  Schistes d ’ O ra n .

t) Ce terrain est représenté sur la carte provisoire par la 
teinte affectée à l ’indice ci-dessus. Les m êmes incertitudes 
de classem ent exposées dans le texte explicatif de la carte 
provisoire de 1881 existent pour la plupart encore aujour
d’h ui et nous conduisent à reproduire presque intégra
lem ent ce qui en a été dit alors. La présence de ce 
dernier terrain  n ’est bien sûrem ent constatée que dans 
la province d ’Oran, où il se m ontre dans le m assif du 
littoral depuis A rzew  jusqu ’au Rio-Salado.

« Le substratum  est un grès argileux ou une argile 
gréseuse, à délit plus ou m oins schistoïde avec interca
lation de quartzite .en plaquettes, bancs ou simples 
nodules souvent volum ineux. La stratification y  est 
fréquem m ent très diffuse. En dessus et sur une grande 
épaisseur se superposent des schistes siliceux assez 

fissiles, m ais se divisant en fragm ents allongés par leur
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exposition à l ’air. On y  voit1 des apparences vagues 
et indéterm inables d’une origine peut-être végétale. C’est 
de là  que proviendraient les traces de w alkia que 
Jourdan prétendait avoir découvertes. Assez brusque
m ent et en concordance, du m oins apparente, de strati
fication, se m ontrent au-dessus de l ’assise précédente des 
bancs peu épais, ou plutôt des lits nom breux de cal
caires le plus souvent devenus cristallins, plus ou m oins 
m êlés de lits argileux et passant insensiblem ent à des 
calschistes plus ou m oins argileux, très fissiles, que 
l ’on a essayé d’exploiter pour ardoises, et qui ont à la 
fois une grande puissance et beaucoup d'hom ogénéité. 
Un énorm e banc de quartzite les sépare d'une série de 
couches m oins hom ogènes, plus siliceuses, se term inant 
par des bancs plus calcaires et m êm e dolom itiques. » ·

« C’est à Oran qu ’on peut le m ieu x étudier cette rem ar
quable form ation, dont la puissance, depuis le dernier 
ravin  du quartier dit dés P lanteurs jusqu ’au fort La- 
m oune n ’est point inférieure à 1 kilom ètre. Malgré la 
concordance absolue de stratification dans cet ensem ble 
de couches, il ne serait pas im possible qu ’il fut divisible 
en deu x ou trois terrains distincts. L a portion m oyenne 
à partir des bancs calcaires contient quelques fossiles 
m alheureusem ent en très m auvais état. Une tige de 
crinoïde indéterm inable a été trouvée dans les calcaires 
eux-m êm es. Les calschistes qui les recouvrent renfer
m ent des em preintes très déform ées d’un m ollusque 
acéphale qui paraît être une posidonia d ’assez grande 
taille et à côtes concentriques assez fortes ; ils renfer
m ent aussi quelques fragm ents d ’am m onitides à cloisons 
très faiblem ent persillées. Ces docum ents paléontolo- 
giques sont insuffisantes pour déterm iner le véritable 
horizon de cette form ation. Si la  partie inférieure peut 
être perm ienne à la rigueur, com m e le pensait Jourdan, 
la  partie m oyenne ne peut être descendue au-dessous 
du trias à cause de ses am m onites. Ce terrain contient 
quelques lits de m auvais anthracite. »

On a dû laisser réunies au m êm e terrain des parties 
qui en sont chronologiquem ent distinctes d’une m anière 

certaine, parce qu ’elles ont conservé une grande analo-
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gie de faciès et qu’elles exigeront de nouvelles études 
pour être délimitées. Un de ces points, qui porte la cita
delle d’A rzew , avait été donné com m e exem ple de la 
participation de l ’oxfordien dans le m assif schisteux 
qui fait le sujet de ce chapitre ; or il se trouve qu’avec 
des bélem nites et des amm onites très déformées par le 
lam inage des schistes, on y  trouve des orbitolines de 
déterm ination générique incontestable et qui font ex
clure ces assises m êm e de la série jurassique pour les 
reporter à la série crétacée et probablem ent au terrain 
néocom ien. Il y  en a un représentant probable au 
pied nord-ouest du Djebel A urouse entre Chrichtel et le 
cap de l ’A iguille, qui avait été vu  déjà par M. Y élain . 
Le chaînon du Cham eau de Mers-el-Kébir pourrait bien 
aussi appartenir à un horizon sem blable ou tout au 
m oins différent de ceu x  du Santa-Crux ; nous espérons 
que ce problèm e sera prochainem ent résolu.

§ 4. —  P o u d in g u e s  d u  D jebel K a h a r.

tl) Ce terrain occupe encore des surfaces plus restrein
tes que le précédent ; il est représenté par la teinte affec
tée à l ’indice ci-dessus.

« Un lam beau relativem ent grand de ce terrain existe 
dans le pays des Traras, su r le territoire de la tribu des 
Beni-Mènir. A utour de ce lam beau on en trouve aussi 
quelques îlots très petits, intéressants néanm oins parce 
qu’ils supportent des calcaires du lias m oyen et supé
rieur et cela avec la circonstance que les calcaires les 
plus bas contiennent parfois des caillou x roulés de notre 
terrain, ce qui accuse nettem ent une discordance. Ces 
lam beaux reposent tous sur les schistes s du paragraphe
2. Ces conditions de gisem ent paraissent devoir exclure 
cette form ation de la  série jurassique qui lu i est supé
rieure. L ’îlot le plus grand m ontre une puissance consi
dérable, atteignant au m oins 400 m ètres. Il est de haut 
en bas form é de couches fort bien stratifiées, de brèches 
ou de poudingues. Toutes les couches du bas sont ex
clusivem ent form ées par des débris arrachés a u x  schis

tes anciens. Dans le haut, au contraire, les débris de
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schistes sont associés à des débris de granite provenant 
sans doute de l ’îlot de Nédroma, et ceux-ci finissent par 
devenir tellem ent prédom inants que les couches pren
nent presque l ’apparence d ’un granite en place qui serait 
stratifié. »

« A  la m ontagne des Lions, cette form ation repose sur 
les schistes t en stratification discordante. Sa puissance 
est considérable et elle est constituée par des couches 
épaisses et nom breuses de poudihgues, à cailloux plus 
ou m oins volum ineux suivant les assises, quelquefois 
réduits à un sable très grossier. Au cap Falcon, à l ’ouest 
d’Oran, le terrain  est form é de couches argileuses 
conglom érées dont les élém ents ont été em pruntés aux 
schistes et calschistes de la form ation précédente, qu’il 
recouvre im m édiatem ent. » Il est recouvert par des calcai
res avec hém atite brune, les analogues de ceux des Traras 
qui renferm ent des fossiles du lias. « Sa couleur et sa 
com position rappellent le v ieu x  grès rouge ; m ais sa 
superposition à des couches à am m onites ne permet 
guère de le descendre au-dessous du trias, dans lequel il 
pourrait représenter le Keuper. On pourrait toutefois y 
voir aussi un représentant du terrain rhétien, ou infra- 
lias, avec butant de probabilité ; il est très difficile de 
l ’établir, en raison des relations stratigraphiques assez 
obscures qu ’il présente et surtout de l ’absence des 
docum ents paléontologiques. Le seul fossile connu con
siste en bois siliciflé de conifère encore indéterm inée. »

La réunion de ces deux grands lam beaux est légitim ée 
par leur analogie de com position et de structure, et elle 
entraîne avec elle l ’attribution au m êm e niveau strati- 
graphique des calcaires basiques à m inerai d efer  du pays 
des Traras et de ceux à m inerai identique, m ais dépour
vus de fossiles, de la région d’Oran; du m oins jusq u ’à 
.preuve du contraire.

La présence de ce terrain dans le D jurjura indiquée, 
dans la notice de 1881, d ’après les observations de 
Nicaise, se trouve contredite par les nouvelles études de 
cette région.
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CHAPITRE III

T E R R A I N  J U R A S S I Q U E .

Le terrain jurassique est représenté sur la carte par 
la couleur bleue nuancée, suivant les groupes d’étages; 
la plus foncée pour le groupe inférieur, la p lus claire 
pour le groupe supérieur et la m oyenne pour le groupe 
interm édiaire et pour les portions où la distinction des 
étages n ’a point été encore faite.

§  1. —  G rou p e d u  L ia s.

Ce groupe, représenté par la lettre 1, est en discor
dance stratigraphique avec toutes les form ations anté
rieures, y  com pris celle qui fait l ’objet du paragraphe 
précédent et qui pourrait encore représenter l ’infralias.

I 2 ) Il com m ence par le  lias inférieur ou siném urien 
qui n ’est que très faiblem ent représenté et dans la seule 
province de Constantine par un systèm e de couches 
calcaires fortem ent redressées, grises ou bleuâtres, dans 
lesquelles on a recueilli quelques fossiles déterm inables, 
cités par Coquand. Ce sont Belem nites acutus M ill., 
Am m onites Kridion H ehl, Pecten Hehli D’Orb., Penta- 
crinus tuberculatus Mill. J’ai pu vérifier la déterm ination 
des trois prem ières espèces sur d’assez bons exem plaires 
rapportés par V ille de la carrière des Ponts et Chaussées 
d’El-Kantour. Ceux recueillis par Coquand devaient pro
venir de la tranchée de la  route de Philippeville à 
Constantine au pied du Djebel Si-Cheik-ben-Rohou, à 
une faible distance du prem ier gisem ent.

Coquand attribuait toute la m asse calcaire de cette 
m ontagne au terrain de lias ; Tissot, au contraire, la 
rapportait à la form ation num m ulitique et repoussait 
catégoriquem ent com m e fantaisiste toute assim ilation 
au jurassique. Cette m anière de voir des deux auteurs 
s’appliquait aussi au Djebel Msouna des Zardezas et aux 
Toum iettes. En réalité, le  Djebel Si-Cheik-ben-Rohou

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-  23 -

présente les deux terrains. La plus grande m asse est 
form ée, com m e celle des Toumjettes, d’un calcaire 
com pact, souvent à cassure cireuse, dans leq u el les 
num m ulites sont évidentes, par exem ple au-dessus du 
ham eau de l ’A rm ée-Française, tandis que la partie 
jurassique paraît être confinée sur le revers sud.

Il m ’a été im possible d’ y retrouver les fossiles si
gnalés. Les relations stratigraphiques ne sont pas très 
nettes entre ces deux étages de calcaires si sem blables 
pétrographiquem ent et il faudra de nouvelles études, 
assez m inutieuses, pour débrouiller ce petit chaos. Du 
reste, le développem ent en surface du terrain  est telle
m ent restreint qu’il est presque im possible de le figurer 
à l ’échelle de notre carte.

Les autres indications de Coquand ont besoin d’être 
vérifiées et plusieurs sont certainem ent erronées. M. Pé- 
ron a reconnu l ’existence d’un autre lam beau au Djebel 
Grouss, près de Oued-Atménia.

I 3) Le lias m oyen, ou liasien proprem ent dit, est é g a 
lem ent constitué par des calcaires com pacts, à grain 
très fin, d’apparence plus ou m oins lithographique, à 
cassüre parfois cireuse, rarem ent suhcristalline. La cou
leur est blanche, un peu grisâtre, ou par places teintée 
de ferrugineux. En certains lieu x  ils passent à la  dolo
mie. Ils form ent presque toujours des m asses puissantes 
hom ogènes, sauf vers la  partie supérieure m ieu x  litée 
et plus m arneuse. On y  observe à certains n iveau x des 
silex sous apparence de rognons et qui présentent la 
texture de spongiaires am orphes. Ils form ent le plus 
souvent des m ornes, des escarpem ents très rocheu x, où 
la stratification est difficilem ent perceptible. Souvent 
aussi ils se dressent en pics ou en crêtes aiguës, que 
form ent les tranches des couches soulevées p lus ou 
m oins près de la verticale.

Les fossiles sont, extrêm em ent rares dans ces m asses 
et on n’en a encore observé que dans un petit nom bre 
de points, dans le Djurjiu^i vers l ’Azrou-Tidjer, dans 
l ’Ouarsenis au grand pic et dans son voisinage, près du 
chott Nahama dans une tranchée du chem in de fer d’Aïn- 
Sefra, enfin chez les Beni-Snouss, près du m oulin  et de
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la  m ine de Tléta. Les espèces déterm inées sont Belem- 
nites n iger Lister, Am m onites Valdani d’Orb., A . Los- 
com bei Sow erby, A . Collenoti d’Orbigny, R hynchonella 
serrata d’Orb, R. tetraedra d’Orb., R. variabilis Schlot, 
R. m eridionalis Coq,, Terebratula subovoïdes Rœ m , T. 
num ism alis Lam k., Spiriferina rostrata de Buch. Un cer
tain nom bre d ’autres espèces ont été nom m ées et diag- 

nosées par Coquand et feront l ’objet d ’une description 
iconographique.

I 4) Le lias supérieur, ou Thoarcien, com m ence peut- 
être avec les couches m arneuses qui ont été signalées 

p lus haut com m e term inant le lias m oyen. R est com 
posé de couches m arneuses, puis de lits calcaires en 
dalles plus ou m oins épaisses entrem êlées de lits m ar
n e u x ; leur épaisseur est notable, m ais les reliefs qui s ’y 
rapportent sont beaucoup m oins rigides que ceux de leur 
substratum . R paraît y  avoir concordance de stratifica

tion entre ces deu x étages. Les fossiles y  sont très rares 
et n ’ont été recueillis qu ’en un très petit nom bre de 
points. Les A m m onites m im atensis d’Orb. et A . conca
vus Sow erby dans le m assif du D jurjura et dans celui 
de Bou-Kouna ; les Am m onites bifrons et A . radians 
dans le m assif des Traras, près du Fillaoucen. Ce sont 
des espèces suffisam m ent caractéristiques pour ne laisser 
aucun doute sur l ’âge du terrain.

Les trois term es de cette série sont tellem ent liés 
entre eu x par le faciès lithologique, qu’il est difficile d’y  
tracer des lim ites bien nettes. Lorsque les fossiles font 
défaut, ce qui est m alheureusem ent le plus fréquent, le 
problèm e est insoluble, du m oins en l ’état de nos con
naissances. De m êm e qu ’à Si-Cheik-ben-R ohou il est 
possible que le lias m oyen soit représenté au dessus du 
lias inférieur ; de m êm e on peut penser que ce dernier 
pourrait exister à la base des grandes m asses liasiennes, 
son aspect ne présentant pas de différences notables et 
où il ne pourrait être reconnu que par les fossiles. Nous 
devons donc nous borner à m diquer la distribution dans 
son ensem ble de ce groupe stratigraphique sur le terri
toire algérien.

On ne reviendra pas sur le lias inférieur d’El-Kantour,
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qui constitue le  seul point où cet étage ait encore été 
positivem ent reconnu. C’est plus à l ’ouest, au delà de 
D jidjelli et du cap Cavallo que se m ontrent les prem iers 
m assifs calcaires bordant le littoral d ’une façon plus ou 
m oins continue, depuis le Djebel K roub vers l ’Oued-Taza, 
ju sq u ’à Ziama et l ’Oued-Agrioun, avec un îlot isolé au 
cap A okas. Il s ’en détache vers le sud chez les Beni- 
Marmi, à partir des Djebel Haddid et Moad, une assez 
longue bande de chaînons parallèles qui courent vers 
l ’ouest, plus ou m oins tronçonnés jusqu ’aux Djebels 
M onkaï et K audiron et se succèdent vers le sud jusqu ’au 
Babor et vers les gorges du Chabet-el-Akra, près de 
Kérata, qui sont ouvertes dans la  m asse. Ils consti
tuent les plus hauts reliefs de la contrée, où ils ém ergent 
sur les terrains plus récents qui ont rem pli leurs plis
sem ents synclinaux, com m e un archipel sur la m er ; et 
certainem ent c ’est le rôle géographique qu ’ils y  ont joué 
à l ’époque crétacée. C’est le  liasien qui paraît y  prédom i
ner ; m ais en bien des points, com m e au Bou-Kouna, les 
parties supérieures plus m arneuses et mieux; litées sont 
sans doute des représentants du lias supérieur. Le subs
tratum  est resté inconnu.

A u  cap Bouak et au cap Carbon de Bougie comm ence 
une autre série form ant une étroite bande du flanc 
nord du Gouràya jusq u ’au Djebel A rbalou de Toudja ; 
elle présente les deu x étages lithologiques, m ais les 
fossiles, très rares, y  sont presque indéterm inables.

A près une grande interruption vers l ’ouest, les calcai
res du lias réapparaissent à Tizi-Nchria jusq u ’au col de 
Chélata ; puis après quelques autres lacunes ils surgis
sent pour constituer à eux seuls les grandes crêtes ro
cheuses escarpées et dentelées du D jurjura et de quel
ques-uns de ses chaînons secondaires form és par leurs 
plissem ents. Puis ils disparaissent définitivem ent vers 
Tizi-Djaboub, à la hauteur de Bouïra et de Bordj-Boghni. 
C’est au Tagm out de Lella-Kadidja que M. Ficheur a 
constaté le plus grand développem ent des parties supé
rieu res plus m arneuses et litées en dalles ; elles form ent 
le som m et du pic et se développent au voisinage et sur 
le flanc sud, vers Bas-Tizim i et l ’Azerou-Maden ; m ais
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elles paraissent m anquer dans la chaîne principale située 
au nord du Tam gout.

C’est à l ’Azerou-Tidjer que la découverte par M. Le- 
tourneux de l ’Am m onites concavus a révélé la  présence 
du terrain jurassique dans la grande Kabylie, m éconnu 
jusque-là par suite de sa stérilité en fossiles et à 
cause de la sim ilitude de ses roches avec les calcaires 
num m ulitiques qui lu i sont trop souvent accolés. C’est 
pour les m êm es raisons qu’une confusion sem blable 
s’était produite dans les gorges de l ’Isser, sous Palestro, 
où M. Ficheur a fini par trouver quelques fossiles qui 
lu i ont perm is de délim iter dans une région num m uliti- 
que quelques îlots de calcaires basiques. On trouvera 
des détails plus circonstanciés sur le terrain  jurassique 
de la grande K abylie dans une esquisse géologique pu
bliée par M. F icheur dans les com ptes rendus du con
grès de l ’association française à Oran en 1888.

Il faùt se transporter jusque dans l ’ouest de la  pro
vince d’A lger et dans le m ilieu du Tell pour rencontrer 
un autre lam beau du terrain qui nous occupe ici ; et il 
y  constitue un m assif peu étendu m ais très culm inant 
connu sous le nom  de Ouarsenis. C’est au som m et du 
pic que se m ontrent des calcaires com pacts, très durs, 
blanchâtres, à cassure souvent cireuse, m ais d’autrefois 
gris bleuâtres et un peu dolom itisés ; on y  trouve un 
certain nom bre de fossiles très caractéristiques du lias 
m oyen, parm i lesquels on peut citer des spiriférines, as
sociées à beaucoup d ’autres espèces spéciales recueillies 
par Nicaise et dénom m ées par Coquand. Ces fossiles cri
blent littéralem ent certains blocs et s’en détachent faci
lem ent m algré la dureté de la gangue. L ’ingénieur 
Flageolot y  avait plus anciennem ent recueilli l ’Ostrea 
cym bium  Lam k en allant visiter des gisem ents im por
tants de calam ine contenus dans ce terrain. Les couches 
sont presque horizontales dans le Kef Sidi-Am ar ou 
grand pic et sont fortem ent redressées au Kef Si-Abd- 
el-Kader, ainsi qu ’à une troisièm e crête voisine.

On a indiqué la présence d u  lias soit au Chenoua, soit 
au cap Ténès, où se m ontrent certainem ent des calcaires 
num m ulitiques, m ais uniquem ent d’après la  ressem-
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olance de la roche avec celle du D jurjura et de l ’Ouar 
senis ; m ais aucun fossile  n ’a été découvert pour confir
m er cette déterm ination, que rendent peu probable les 
conditions stratigraphiques du gisem ent.

C’est dans le littoral de l ’ouest de l ’A lgérie, chez les 
Traras, qu ’il faut ensuite aller chercher des représen
tants incontestables du terrain  de lias. A u  cap Noé, au 
Sfyan et au Fillaoucen, on peut observer des m asses très 
puissantes de calcaires ti'ès com pacts peu nettem ent 
stratifiés, qui reposent sur les schistes des Traras (s) ou 
sur les poudingues des Beni-Ménir (tl), en discordance 
de stratification ; les fossiles y  sont très rares. On n ’a 
rien observé à la base qui pût indiquer une attribu
tion au lias inférieur ; m ais à la  partie supérieure, 
qui devient plus m arneuse et plus litée, on a pu 
recueillir une assez grande quantité de fossiles, parm i 
lesquels abonde l ’A m m onites bifrons caractéristique du 
lias supérieur, ce qui déterm ine com m e lias m oyen la 
m ajeure partie des m asses sous-jacentes. Ces calcaires 
sont souvent bleuâtres ou prennent une teinte brune 
dolom itique ou ferrugineuse, et souvent ils renferm ent 
à  leur base des amas considérables d’hém atite brune 
très riche et très m anganésifère, qui fait en quelque 
sorte partie des couches par une sorte d’épigénie de 
substitution ; c ’est à Bab-Mteurba que l ’on peut étudier 
l'u n  des plus im portants de ces gisem ents.

Ce caractère a conduit à rattacher au m êm e horizon 
une série d’autres lam beaux qui s ’étend, de proche en 
proche, jusqu ’au voisinage d ’Oran, où ils sont forte
m ent dolom itisés, com m e à la m ontagne de Santa-Cruz, 
ou sidéroses com m e au cap Falcon ; de m êm e que chez les 
Traras, ils reposent en discordance sur les schistes 
d ’Oran et sur les poudingues du Djebel K ahar, et c ’est 
cette relation stratigraphique qui nous a fait considérer 
tout au m oins les schistes com m e antéjurassiques. A  
cette .bande appartiennent aussi les gisem ents, si riches 
et si puissants, d’hém atite brune de Beni-Saf. Les 
m êm es relations stratigraphiques et une forte im pré
gnation ferrugineuse pourraient, faire estim er que les 
calcaires du som m et du Djebel Orouse appartiennent au
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m êm e systèm e. Les uns sont blanchâtres à petits grains 
cristallins, les autres sont fortem ent ferru gineu x et 
donnent de très beaux m arbres brèches.

Une autre bande de terrain basique se m ontre en discor
dance sur les schistes anciens de la zone m ontagneuse 
intérieure, chez les Beni-Snous, entre Gar-Rouban et 
Tléta. Elle com prend quelques lam beaux de calcaire 
bleu et de dolomies m ontrant parfois un substratum  
argileu x  et ém ergeant sous des couches jurassiques bien 
plus récentes ; ils sont trop petits pour avoir été m ar
qués sur la  carte. Il sera nécessaire de les étudier à 
nouveau pour en distinguer d’autres lam beaux qui sont 
com m e eu x sous-oxfordiens, m ais pourraient bien ap
partenir au jurassique oolithique. A u Djebel Tassa et 
près des m ines de Tléta se trouvent des gisem ents à 
Belem nites n iger et Spiriferina rostrata, dans des calcai
res compacts et durs, corrodés de grands trous à leur 
surface, rendant extrêm em ent difficiles les sentiers m u
letiers qui les traversent. C’est bien un représentant du 
lias m oyen ; m ais il y  aurait à rechercher s ’il n ’y  a pas 
aussi quelque trace du lias supérieur, ainsi que l ’indi
querait Am m onites radians qui y  a été signalé.

Des calcaires sem blables, durs et bleuâtres, form ent 
de petites collines ém ergeant des atterrissem ents déser
tiques entre Touadjer et Chott-Naama, où les travaux 
du chem in de fer d’Aïn-Sefra ont m is à nu un gisem ent 
riche en térébratules (T. num ism alis) et rhynchonelles 
(R. tctracdra), recueillies par M. Meunier, ingénieur du 
chem in de fer.

§ 2. —  G roupe o o lith iq u e.

Ce groupe, représenté pqr l ’indice Jb, débute par des 
.assises dont la déterm ination est restée assez longtem ps 
incertaine et que leur discordance sous l ’étage callovo- 
oxfordien avait fait rapporter par nous au lias par suite 
de pénurie de documents paléontologiques. Actuellem ent 
ces docum ents sont un peu m oins rares et perm ettent de 
classer ces couches sur l ’horizon de la grande oolithe,
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sans q u ’il soit encore possible d’en serrer de plus près la 
classification.

J,.,T) C’est en général une puissante form ation de do
lom ie dure, m assive, d'un gris rougeâtre, souvent taillée 
en escarpem ents, dans laquelle les assises sont plus ou 
m oins distinctes et paraissent toujours épaisses, sauf en 
quelques gisem ents où se m ontrent des calcaires m ar
n eu x m ieu x lités. Ces dolom ies reposent sur des m ar
nes ou argiles en concordance de stratification, qui sur 
le point principal où elles auraient pu être étudiées avec 
le- plus de fru it, dans la gorge de l ’Oued Tifrit. ont été 
m étam orphisées en tuf par une puissante m asse érup
tive. Elles ne m ’ont fourni aucune trace de fossiles.

Il ne paraît pas que le terrain oolithique ait été 
reconnu d’une façon indubitable dans la zone occupée 
sur le littoral par le groupe basique. A u Djebel Bou- 
Kouna, entre autres g isem ents, une reconnaissance de 
M. F icheur a constaté que l ’indication de Coquand devait 
être erronée.

Chez les Beni-bou-Saïd, les dolomies paraissent être 
très  puissantes; mais elles sont presque com plètem ent 
m asquées par une grande faille qui a relevé leur base 
à la hauteur de l ’oxfordien, ne conservant quelques lam 
beaux que sur la lèvre septentrionale, qui est celle 
soulevée ; ces lam beaux sont rem arquables par leur im
prégnation de galène et parfois de blende. Le Djebel 
Tessidilt et le quartier m inier de Zouïa près de Gar- 
Rouban, en sont des exem ples. A  l ’ouest du Tessidilt 
une profonde ravine à travers les schistes a m is à nu 
une partie de l ’escarpem ent dolom itique; m ais il reste 
inabordable. A  Zouïa la partie la plus inférieure a donné 
un holectypus peu déterm inable et, dans son voisinage, 
des lits de m inerai de fer oolithique ont fourni quelques 
am m onites que j ’ai pu retrouver dans les collections du 
Service et parm i lesquelles sont A m m onites Brongnarti,
A. cycloïdes. A . hum phriesianus. C’est probablem ent du 
m êm e horizon géologique que doit provenir une alvéole 
de Belem nites giganteus rapporté du Djebel M’Kaim en 
près d ’Abla, par M. Pouyanne, et plusieurs exem plaires 

d’une variété de Collyrites subringens et H olectypus be-
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m isphœ ricus, recueillis égalem ent par M. Pouyanne dans 
la plaine de Missiouin sur le territoire m arocain au sud- 

ouest de Ras-Asfour.
Ce sont aussi des dolomies qui représentent l ’étage 

aux environs de Saïda ; elles ont ici une cinquantaine 
de m ètres de puissance à la cascade de Tiîrit et les tufs 
m arneu x concordants qui les séparent des schistes et 
quartzites ont une vingtaine de m ètres. A  Saïda, on y  a 
trouvé quelques fossiles, un Acrosalenia, voisin du La- 
m arki, et quelques terebratules ; à Tafaroua, dans un 
puits creusé par la Compagnie Franco-Algérienne, de 
nom breuses Rhynchonella variabilis ont été recueillies 
par M. l ’ingénieur Meunier. Ces dolomies surm ontent 
par plissem ent les couches callovo-oxfordiennes pour 
constituer de grandes étendues des Hauts-Plateaux vers 
le sud et vers l ’est, chez les Assasna-Garaba. Vers l ’ouest, 
elles passent sous les m arnes oxfordiennes ; m ais plus 
loin, vers le sud-ouest, elles form ent presque en totalité 
le Djebel Antar, du m oins à la  hauteur de Mechéria, 
poste assis sur les couches oxfordiennes qui les surm on
tent. Ici les dolomies sont très puissantes et fortem ent 
redressées de m anière à m ontrer leurs tranches vers 
l ’ouest. Vers l ’est, dans le Tell, cette bande se prolonge 
par deux lam beaux qui affleurent en bosse dans la vallée 
de l ’Oued El-Abd, ém ergeant de l ’oxfordien, au sud-est de 
Tagrem aret et dans le Djebel Kselna, en amont de Bou- 
Nouel : ic i, com m e à Saïda, ces dolomies renferm ent 
des im prégnations de galène à l ’état de m ouchetures, 
qui paraissent avoir une m aigre valeur industrielle parce 
qu ’elles sont m oins abondantes et bien m oins concen
trées que dans le gisem ent de Zouïa du périm ètre de 
Gar-Rouban.

Au sud de Tiaret, entre le Nador et Ousseugh, existe 
un vaste plateau s’étendant jusqu’au Djebel Kosni, en
tièrem ent constitué par des dolomies très sem blables 
aux précédentes et qui peut-être appartiennent au m êm e 
étage. Mais com m e elles ont autant d’analogie avec 
celles qui couronnent les plateaux au sud de Frenda, en 

l ’absence de tout docum ent paléontologique, on les con- 
. sidérera com m e appartenant à ce dernier horizon, qui 
fait partie du groupe corallien,
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M. Renou, dans la partie géologique de l'exploration 
scientifique de l ’A lgérie, page 115 , a écrit : « Tous les 
environs de Saïda offrent des dolom ies reposant pres
que horizontalem ent sur des couches calcaires, proba
blem ent aussi un peu m agnésiennes, m ais plus schis
teuses, plus argileuses, rem plies d ’un nom bre considé
rable d’am m onites. Celles que je recueillis tout près de 
Saïda, à l ’ouest, se rapportent, d’après M. Deshayes, à 
neuf espèces, parm i lesquelles une est voisine de Am m o
nites plicatilis Sow. ; une voisine de Am m onites plani- 
costa Sow ., et une autre surtout de A m m onites Taylori 
Sow. Coquand, sur cette seule indication, non d’identité, 
m ais de sim ple ressem blance, n ’a pas hésité à y  affirm er 
la présence du lias inférieur et du lias m oyen, m algré 
l ’association des deux dernières à la prem ière, qui est 
d ’une tout autre signification. En fait, ce gisem ent de 
Saïda ne m ontre que des couches callovo-oxfordiennes 
au point indiqué par M. Renou, et je pense y  avoir 
retrouvé les deux espèces qui ont donné lieu à sa m é
prise et que D eshayes s’était bien justem ent gardé 
d ’identifier. Les couches fossilifères ne sont pas du reste 
recouvertes par les dolom ies, et la superposition de ces 
dernières n ’est q u ’une apparence due à un m ouvem ent 
de plissem ent ayant produit leur chute brusque, et leur 
plongée sous form e de gradin, sous les lits argilo-calcai- 
res. Ceux-ci, dans le cirque m êm e de Saïda, s'appliquent 
sur une partie seulem ent du gradin, com m e s ’ils pas
saient dessous, tandis q u ’ils sont certainem ent supé
rieurs. A l ’époque des explorations’ de M. Renou, les 
géologues étaient le plus souvent condam nés à faire des 
études à distance et ils ne pouvaient que rarem ent cor
riger les défectuosités de l ’apparence.

Il faut aller dans l ’est, jusq u ’au m assif du Rou-Tha- 
leb, pour retrouver un représentant de cet étage, au 
Djebel A fghan et au Djebel Rou-Iche, où il a été d’abord 
reconnu par M. Rrossard ;· on y  cite A m m onites Parkin- 
soni et il consiste en dolom ies qui culm inent en pitons, 
par suite du fort redresem ent des assises.

Ce doit être encore à ce groupe q u ’il faut attribuer les 
calcaires compacts et les dolom ies rocheuses, qui, avec
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une grande puissance et une stratification un peu confuse, 
form ent le pied oriental du Tougour et du Chellala, à 
l ’ouest de Batna. On n ’y  a rencontré aucun fossile, m ais 
leur position sous l ’oxfordien légitim e cette attribution. 
Ils contiennent dans certaines couches des im prégna
tions cuivreuses sur dix kilom ètres de longueur, mais 
avec des teneurs assez faibles pour ne pouvoir être 
exploitées utilem ent. Selon Tissot, on les retrouverait 
dans le m assif des Ouled-Sellem, entre Sétif et Batna, 
dans les m êm es relations stratigraphiques, et ce serait 
eux qui constitueraient presque exclusivem ent le m as
sif jurassique des Ouled-bou-Aoun et les îlots isolés des 
plateaux du Tell.

D’après Coquand, le Djebel Sidi-Bgeiss présenterait la 
m êm e série qu ’à Batna, et l ’étage oolithique lu i aurait 
fourni deux fossiles de cet horizon : H olectypus depres
sus et Terebratula K leinii, sous des m arnes contenant 
des fossiles oxfordiens, parm i lesquels Am m onites torti- 
sulcatus. Mais Tissot ne veut voir que le terrain néoco
m ien dans cette m ontagne, et nous avons encore a vé
rifier quelle est la vraie de ces deux assertions oppo
sées.

§ 3. —  G roupe o x fo rd ie n .

Ce groupe est représenté par l ’indice Jo  sur la carte 
provisoire. Il est souvent en discordance avec le groupe 
précédent, soit directem ent, soit par transgressivité.

J 1'2) Dans son type le plus habituel, il est surtout cons
titué par des argiles et des m arnes, alternant avec des 
lits et des plaques de grès dans sa partie m oyenne, ou 
avec des lits calcaires ou calcaréo-gréseux, qui se déve
lopperaient plus ou m oins, au voisinage de la  base. Celle- 
ci est souvent très ferrugineuse, et sur certains points 
présente u n  véritable m inerai oolithique. La puissance 
totale dépasse cent m ètres. Telle est la constitution du 
terrain dans la province d’Oran. Les am m onites ne sont 
pas rares en certains gisem ents des couches inférieures. 
A  Abla, où celles-ci sont constituées par des calcaires 
bleus qui reposent directem ent sur les schistes anciens,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-  33 -

elles renferm ent A m m onites m acrocephalus, A. tatricus,
A . Zignodianus, A. plicatilis, A . tortisulcatus. A  Saïda, 
on y  trouve Am m onites anceps, A . tortisulcatus, A. 
lunula, A. Backeriæ , A . A delæ , A. tatricus, A. corona- 
tus, A. plicatilis, A. Baugieri, N autilus sexangulatus ; ils 
sont dans les m êm es bancs que Belem nites ha status et
B. sauvanausus. Ces fossiles sont concentrés en quelque 
sorte dans un groupe peu épais de petits bancs calcaréo- 
gréseu x et il est im possible d ’y  établir une distinction 
entre ceux qui renferm ent les espèces calloviennes et 
ceu x  qui contiennent les espèces oxfordiennes ; les deux 
étages paraissent ici confondus.

Les petits lits et plaquettes de grès qui se succèdent 
au-dessus, m êlés aux argiles, sont couverts en beaucoup 
de points d ’em preintes, plus souvent en relief, des form es 
les p lus bizarres, dont beaucoup sans doute sont dues à 
des êtres organisés, m ais dont d ’autres ne sont que des 
m oules de cavités accidentelles sur la surface des argiles 
ou des ludus. On y  rem arque des em preintes évidentes 
de conifères du genre BrachyphyU um . D’autres rappel
lent une fronde de cycadée ou de fougère sim ple, à 
folioles obliques, sans trace de structure ; m ais elles 
pourraient encore m ieu x  être attribuées à des em prein
tes laissées par la  progression d ’un articulé. Les lits gré
seux dim inuent vers le haut et les  fossiles y  font défaut, 
ou tout au m oins deviennent extrêm em ent rares.

Dans le pays des- Traras cet oxfordien repose sur le 
lias dans la région orientale et sur les schistes dans la 
région occidentale, où des études sont encore néces
saires pour en déterm iner les relations stratigraphiques 
de détail. Chez les Beni-Bou-Saïd, le terrain constitue 
une bande étroite com m ençant à l ’ouest de la Tafna et 
constituant la  région naturelle du Slib (d’où le nom  de 
Marnes du Slib donné par M. Pouyanne), jusqu ’à la fron
tière du Maroc, qu’elle suit, en se dirigeant vers le sud, 
autour du plateau d’Asfour. Dans l ’est, il reparaît dans 
la Yagoubia, depuis le pays des Ouled-Daoud jusque chez 
les Ouled-Khaled-Chéragas, descendant des crêtes du pla
teau jusq u ’auprès de Sfid. Il ém erge de nouveau du 
terrain quaternaire vers le  sud, au pied oriental du Djebel

4

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-  34 -

Antar, où les grès sont plus développés qu ’ailleurs, et on 
le retrouve à Touadjer. A  l ’est de Saïda, il paraît confiné 
sur les hauts versants du Tell et il ne peut en être resté 
que des lam beaux inaperçus sur les dolom ies du pays 
des Assasna.

L ’oxfordien se poursuit à l ’est et occupe de grandes 
surfaces dans la vallée supérieure de l ’Oued El-Abd, à 
partir des Chellog, où on a trouvé A m m onites torti- 
sulcatus et à Bou-Nouël, où abondent les em preintes et 
traces physiologiques sur les plaques de grès ; puis dans 
la vallée de l ’Oued El-That, où il constitue tout le grand 
cirque de Frenda, jusqu ’aux escarpem ents du Djebel 
Gaâda.

On le retrouve encore dans la vallée de la Mina, sous 
la  cascade, jusq u ’auprès de Méchera-Sfa, et il reparaît 
dans le cirque de l ’Oued Tam da, au pied nord du 
Kartoufa, où ses grès à em preintes sont faciles à observer 
auprès m êm e de l ’ancien caravansérail de ce nom. 
Mais sur presque toute cette étendue, les couches les 
plus inférieures n ’affleurent pas, sauf en un point ou elles 
ont été soulevées par le grand dyke de Tamda, vers son 
extrém ité occidentale, à travers le néocom ien ; on y  peut 
recueillir des am m onites des types de Saïda, très rubé
fiées par suite de l ’action de la roche éruptive. C’est tou
tefois un très petit lam beau.

Il faut aller jusqu ’à l ’Ouarsenis, dans l ’Est, pour re
trouver un représentant du groupe oxfordien ; il y  est 
accolé au lias par faille avec roche éruptive intercalée, 

d ’après Nicaise, ou plutôt par contact de falaise, ainsi que 
l ’assure M. Ficheur. Ce n ’est qu ’un grand lam beau : 
m ais il est rem arquable par les renseignem ents inatten
dus qu ’il nous apporte. Le terrain est argilo-m arneux 
vers la base, dont les parties les plus inférieures- restent 
cachées ; il m ontre d’abord de fortes alternances de grès 
et de calcaires. P lus haut prédom inent des calcaires à 
colorations ferrugineuses, et cela sur une grande puis
sance. Les prem ières assises m ontrent les fossiles ha
bituels aux gisem ents précédents. Nicaise y  avait re
cueilli Am m onites Adelæ, A . tatricus, A . tortisulcatus, 

A . transversarius, A. perarm atus, A. plicatilis ; Belem*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-  35 —

nites hastatus. M. F icheur a retrouvé ces espèces dans 
une course récente avec M. Pouyanne, m ais, de p lus, il 
a recueilli, dans un banc inséparable des autres, .Tere- 
bratula diphya et M etaporinus transversus. Ce dernier 
n ’est cependant représenté que par des exem plaires trop 
déform és pour perm ettre d ’en affirm er l ’identité spécifi
que, m ais suffisam m ent pour ne laisser aucun doute sur 
leur affinité intim e tout au m oins. Le prem ier est nette
m ent caractérisé com m e variété (ou espèce) dilatata Cat- 
tulo (PI. 33, fig. 1 de la  m onographie de Pictet). On se 
trouverait donc en présence d’une anom alie de distribu
tion paléontologique ; elle n ’a laissé aucun doute dans\ 
l ’esprit de l ’observateur en raison des superpositions im 
m édiates et la presque horizontalité des assises ; du reste 
l ’espèce reparaît dans un autre banc supérieur à celui qui 
renferm e les am m onites, d’où on peut déduire qu’elle ap
partient bien au m êm e horizon. Ou observe encore une · 
grande épaisseur de calcaires sans fossiles faisant suite 
en superposition concordante.

Nicaise a signalé la  présence de l ’Oxfordien entre le 
Chabat-Lalla-Ouda et l ’Oued S ly  au sud des crêtes hel- 
vétiennes ; m ais dans une course, rapide il est vrai, je 
n ’ai rien  observé qui confirm ât cette assertion.,; .

Le terrain oxfordien reparaît encore à une très grande 
distance vers l ’est, dans le m assif du Bou-Taleb ; M. Bros- 
sard, le prem ier, en a fait connaître la com position. Les 
couches les plus inférieures sont form ées de calcaires 
argileu x et schisteux, surm ontés de calcaires rouges et 
d’argiles alternantes en petits bancs, contenant A m m o
nites Backeriæ , A . anceps. Elles sont surm ontées d ’au
tres alternances de calcaire verdâtre avec rognons de silex 
noir, se débitant en blocs et contenant quelques inter
calations d ’argile verte. Puis viennent au-dessus d ’au
tres bancs de calcaires en dalles alternant avec des ar
giles rouges ou vertes. Les calcaires renferm ent des ro
gnons de silex  et des fossiles, parm i lesquels sont Be- 
lem nites hastatus, A m m onites plicatilis abondants et A. 
tortisulcatus. Au-dessus viennent des argiles schisteuses 
bleuâtres avec bancs m arneux, puis des calcaires qui 
supportent d’autres argiles schisteuses grises ou Lleuâ-
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tres. Toutes ces couches sont fortem ent redressées ou 
presque verticales. Les deu x horizons paléontologiques 
callovien et oxfordien paraissent ic i bien séparés au 
contraire de ce qui existe dans l ’ouest.

A  l ’ouest de Batna se dresse la haute chaîne du Dje
bel To'ugour et du Djebel Chellala, qui m ontre à son 
pied oriental un assez grand développem ent du groupe 
oxfordien reposant sur les dolomies et les calcaires de 
la  grande oolithe.

La partie inférieure est form ée de m arnes fissiles 
renferm ant, d’après Coquand, qui l ’a observée le prem ier, 
les A m m onites lunula et A. tum idus ; au-dessus vien
nent des calcaires ferrugineux alternant avec de m inces 
filets d’argile et contenant A m m onites Backeriæ  et 
A. anceps, avec Belemnites. latesulcatus et Collyrites 
friburgensis ; c ’est à peu de chose près la m êm e com 
position qu’au Djebel Bou-Taleb dans la partie inférieure, 
et la ressem blance se poursuit dans le haut où des 
calcaires rouges en dalles alternant avec des m arnes 
rougeâtres contiennent, d’après Coquand toujours, Be
lem nites hastatus et B. sauvanausus, Am m onites plica
tilis, A . tortisulcatus, A . Homm airei, A. Eucharis, A. 
viator et A. tatricus. Le m êm e auteur attribue encore 
au m êm e terrain des couches alternantes de calcaires 
gris et de m arnes rem plies d’Am m onites plicatilis, re
couvertes par des calcaires com pacts en grands bancs, 
contenant îa Terebratula diphya. A u  Bou-Taleb, M. Péron 
a observé la m êm e série supérieure avec Terebratula 
janitor, la m êm e que T. diphya Coquand, et cet auteur 
rapporte ce terrain au tithonique. Nous en reparlerons 
plus loin.

D’après Tissot, l ’oxfordien se présente avec le m êm e 
caractère général dans les lam beaux des Ouled-Selem, 
entre le Bou-Taleb et le Chellata. M. Brossard signale 
d’autres gisem ents dans la  K abylie de Sétif, dont nous 
n ’avons pu encore contrôler l ’existence.

Coquand cite aussi dans le Djebel-Sidi-Rgheiss des 
m arnes vertes et bleues puissantes avec Belem nites sau
vanausus, Am m onites tatricus et A. plicatilis, là  où Tissot 
ne trouve que du néocom ien,
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Récem m ent, M. Le Mesle a présenté à la Société géolo
gique de France des fossiles sem blables recueillis dans 
des couches ferrugineuses au Djebel Zagouan, et M. A r
naud m ’annonce qu ’il en existe au Bou-Kournen, près 
de Hammam-el-Lif.

§ 4. —  G roupe co r a llie n .

Je) Ce groupe est assez bien représenté dans l ’ouest 
de l ’A lgérie, m ais avec des caractères peu habituels.

J 3 a) A  sa base il com prend, après quelques alternances 
d’argiles et de grès, une assise de dolomie de puissance 
variable, souvent pétrie de crinoïdes ou de polypiers. 
A  Saïda, cette assise a de 1 à 2 m ètres de puissance et 
elle est presque entièrem ent form ée de polypiers foliacés 
du genre des tham nastrées, m êlés à des stylines et à 
des m ontlivalties. Un des plus rem arquables est Enal- 
lohelia compressa. On y  retrouve A m m onites tortisulca- 
tus, Terebratula insignis, H olectypus punctulalus, Colly- 
rites bicordata; Clypeus cf. Hugii, H yboclypus cf. W righti 
P ygu ru s cf. H ausm ani. P . cf. royierian us. Presque 
im m édiatem ent au-dessus est une couche de sable plus 
ou m oins épaisse, rem arquable par ses petits grum eaux 
concrétionnés. Un peu à l ’ouest de Saïda cette couche 
n e paraît être représentée que par quelques gisem ents 
discontinus de polypiers, où dom ine une grande tham- 
nastrée foliacée qu’on retrouve chez les Beni-bou-Saïd.

C’est à partir du Djebel Tendfeld, de l ’Oum Deban et 
du flanc m éridional du Djebel Tim erguent que l ’assise 
prend une certaine im portance ; elle couronne la  m on
tagne carrée d’Aïn-Nazereg. Elle se prolonge à l ’est par 
le  voisinage de Francheti, chez les Ouled-Kraled-Guéraba 
et Chéragas, en recouvrant toujours les argiles oxfor- 
diennes.

Elle reparaît dans la  vallée de l ’Oued El-Abd, au sud 
du Djebel Zelamta ; form e une bande en ceinture autour 
du Djebel Si-ben-Halyma, couronne les crêtes des cirques 
de Tagrem aret et de Frenda, depuis l ’Aïoun-Berranis, 
par le Djebel Gaâda, jusqu’à Frenda, qui est bâti ,au
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som m et de son escarpem ent ; elle fait ceinture inter
rom pue autour du pays des Ouled-Sdama, rem ontant 
sur la rive gauche de la Mina, jusqu ’à la cascade, près de 
laquelle passe la  route de Frenda à Tiaret. C’est le 
m êm e m assif dolom itique qui paraît se prolonger vers 
l ’est pour constituer le plateau du Nador, depuis Aïn- 
Ousseugh jusq u ’auprès de Taguin. Mais une nouvelle 
étude serait nécessaire pour perm ettre d ’en établir la 
continuité ; car l ’élém ent paléontologique y  fait défaut.

A u x  environs de Frendah, les calcaires dolom itiques 
contiennent beaucoup de crinoïdes trop engagés pour 
être extraits ; ic i on retrouve la  couche gréseuse à petits 
grum eaux et, dans le village m êm e, elle contient un grand 
tronc de conifère silicifié. A  la cascade de la  Mina, on 
voit s ’atrophier en quelque sorte la formation dolom iti
que, dont l ’escarpem ent donne encore lieu  à la cascade; 
m ais le calcaire devient assez brusquem ent granuleux 
et ïnêm e oolithique, peu com pact et renferm e un certain 
nom bre de fossiles : Pygaster um brella, Holectypus cora- 
linus, Rhabdocidaris caprim ontiana, Pseudocidaris rupel- 
lensis et m am m osa, Stom echinus gyratu s, Terebratula 
insignis. A  une petite distance de là, vers le nord-est, 
le banc a fortem ent dim inué d’épaisseur et n ’est plus 
représenté que par un calcaire grossier, presque sans 
fossile, qui surm onte toujours les m arnes oxfordiennes.

A u  nord du Djebel Kartoufa de Tiaret, constitué par 
le terrain tertiaire, l ’oxfordien supporte, dans la  vallée 
de l ’Oued Tam da et dans celle de l ’Oued Teguigest, une 
série de bancs calcaires occupant la m êm e situation 
géologique que les dolomies précédentes. Ces bancs sont 
entrem êlés de quelques lits m arneux dans lesquels on 
recueille un certain nom bre de fossiles siliceux qui rap
pellent le terrain à chailles : Hemicidaris Cartieri, Acro- 
peltis æ quituberculata ? Hemipedina sæm ani, Holecty
pus drogiacus, Collyrites carinata, Terebratula insignis, 
R hynchonella inconstans, A piocrinus sp t, M illericrinus 
sp., divers polypiers. C’est*cet ensem ble que j ’ai désigné 
dans des publications antérieures sous le nom  d’Argo- 
vien, dans le sens où M. M arcou avait créé cette divi
sion. C ’est le passage de l ’oxfordien au corallien ; mais

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-  89

le caractère corallien est p lus dom inant ; le term e g lyp - 
ticien serait plus approprié.

Le Djebel Reuchiga est en avant des dolom ies du 
Djebel Kosni, com m e les calcaires du flanc nord du Kar- 
toufa sont au devant du Nador ; il pourrait être un re
présentant du m êm e faciès, d’après quelques-unes des 
espèces connues ; il sert en quelque sorte de transition 
à un gisem ent décrit par M. Péron et situé à l ’autre ex 
trém ité du Sersou, près du ksar de Chellala.

Les alternances de m arnes fissiles et de calcaires argi
leu x  y  représentent sans doute la  partie supérieure de 
l ’oxiordien. Puis des alternances de quelques bancs 
calcaires ou dolom itiques et de m arnes verdâtres ou 
jaunes renferm ent beaucoup de fossiles; des A p iocrinus, 
Terebratula m oravica, H em icidaris diadem ata, Rhabdo- 
cidai'is caprim ontiana, G lypticus h ieroglyphicus, Acroci- 
daris nobilis, pour ne-citer que les plus caractéristiques. 
De plus, ces assises sont recouvertes par des dolomies 
puissantes form ant des abruptes et contenant des cri- 
noïdes. Ces couches paraissent être la continuation des 
dolom ies du Nador et du Kosni. C’est en quelque sorte 
ici un faciès m ixte entre ceu x  de Kartoufa et de Saïda, 
et peut-être bien qu’à K artoufa l ’absence des dolomies 
au-dessus des bancs calcaréo-m arneux est due sim ple
m ent à des ablations intenses.

Au Djebel Seba-Liam one, décrit par M. Péron, les 
m arnes et calcaires m ulticolores de la  base doivent être 
égalem ent de l ’oxfordien supérieur. Au-dessus vient une 
série de calcaires durs à crinoïdes, puis des calcaires et 
des m arnes riches en fossiles : Pseudocidaris rupellen- 
sis, Hem icidaris crenularis,R habdocidaris caprim ontiana 
Glypticus h ieroglyphicus, Rhyncbonella inconstans, indi
quent le  m êm e horizon paléontologique. Collyrites Lo- 
ryi, D ysaster granulosus et H olectypus coralinus se trou
vent dans des calcaires supérieurs bientôt m asqués par 
le terrain néocom ien.

Le gisem ent de M acta-Liamone, voisin du précédent, 
m ontre des intercalations de grès dans le substratum  
m arneux et m ulticolore qui représente l ’oxfordien ; di
vers bancs calcaires les recouvrent avec quelques alter-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-  40 -

nances m arneuses et eux-m êm es m arneux et riches en 
fossiles : G lypticus h ieroglyphicus, A crocidaris nobilis ; 
puis R hynchonella  inconstans et Pseudocidaris rupel- 
lensis ; puis encore plus haut nom breux crinoïdes. nom 
breuses espèces de Cidaris, Pseudocidaris m am m osa, 
Pseudodiadem a hem isphericum . Le tout est recouvert 

par des dolom ies et des calcaires très durs rougeâtres, 
dont le développem ent se trouve m asqué par les atter
rissem ents. C’est certainem ent la suite du corallien infé
rieur du Sersou.

Nous pourrions en déduire déjà que ces couches supé
rieures dolom itiques se lient très probablem ent avec celles 
de m êm e aspect qui, au pied m éridional du Djebel Bou- 
K haïl, affleurent en une longue bande sous les terrains 
néocom iens ; et plus probablem ent encore avec celles 
qui constituent plus au nord le Djebel Kerdada de Bou- 
Saâda et le m assif du M eharga qui s ’étend à l ’est jusq u ’à 
l ’Oued El-Melah, ou Oued Chair inférieur. Ces dolomies 
acquéraient ainsi une grande im portance géologique et 
orographique su r les hauts p lateaux algériens. Cette 
probabilité d ’identité pourra du reste être prochaine
m ent vérifiée, parce que, vers l ’est du M eharga, ces dolo
m ies sont en relation avec un gisem ent fossilifère synchro
nique des précédents, d’après ce que j ’en ai vu  venant du 
Djebel Molidani, et tout le problèm e consistera à re
connaître quel est leur ordre de superposition.

Si cette form ation se trouve encore représentée sur 
quelque autre point des p lateaux de Num idie, ce que 
j ’ignore, elle doit y  form er des lam beaux bien restreints.

j 3b) Le groupe corallien à sa partie supérieure est cons
titué par une puissante form ation de grès. Ces grès, dans 
l ’extrêm e ouest, recouvrent habituellem ent d’une façon 
directe les argiles oxfordiennes du Slib et ce sont eux qui 
constituent en grande partie les abruptes de Bou-Mé- 
dine, au-dessus de Tlem cen. Vers l ’est de la province 
d’Oran, ils font suite à la couche gréseuse à grum eaux 
pisolithiques de l ’étage précédent. L eur grain est en gé
néral petit, hom ogène, souvent peu cohérent ; les bancs 
sont épais, séparés par de m inces lits argilo-m arneux, 

■ ' qui sont assez souvent très fortem ent colorés soit en
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vert clair, soit en lie de vin  foncé. Ils se superposent 
sur au m oins trois cents m ètres d ’épaisseur.

A  Lalla-M agrhnia, ils m ontrent une intercalation cal
caire en grande lentille, qui renferm e de très nom breux 
polypiers, d’espèces variées, dont la déterm ination est à 
faire, m ais qui diffèrent de ceux qui se trouvent dans 
la dolom ie inférieure. On observe un gisem ent sem blable 
sur les bords de l ’Oued Mouilah au nord du précédent. 
Il est rem arquable que ces petits récifs n ’aient point 
donné lieu à la form ation de calcaire oolithique, et il est 
probable que la durée de leur existence a été trop courte 
pour cela, dans une m er aussi encom brée d’apports sili
ceux. Des polypiers sem blables sont au Fillaoucen asso
ciés à quelques autres fossiles tels que Ostrea dilatata, 
Terebratula m oravica (ou Repelini), G lypticus hierogly- 
phicus, Cidaris florigem m a et C. coronata. Cette zone 
corallienne est probablem ent intercalée dans les parties 
les plus inférieures de la  form ation gréseuse, ce qu’il  est 
difficile de constater, et doit appartenir à l ’étage j 3a. 
J’avais eu tort précédem m ent de les confondre d’après 
des renseignem ents un peu vagues sur leur provenance. 
Ces m êm es grès, à Tlem cen, au-dessus de Mansourah, 
renferm ent une autre lentille calcaire où abondent Ce- 
rom ya excéntrica, de grosses natices globuleuses indéter
m inées et des radióles de Pseudocidaris Thurm ani ; ce 
gisem ent occupe la m êm e place stratigraphique que le 
précédent, celle du Coral-rag. A  Aïn-Fekan, la Terebra
tula pectunculus a été trouvée m êlée à quelques polypiers 
épars dans une intercalation argilo-m arneuse qui occupe 
peut-être un niveau plus bas.

Les grès coralliens sont très développés sur le flanc 
sud du m assif littoral des Traras. Ils le sont aussi au 
m axim um  dans le m assif intérieur, depuis la frontière 
du Maroc jusqu ’au delà de Tlem cen et y  m ontrent des 
escarpem ents gigantesques par failles, qui donnent quel
quefois toute la tranche de l ’étage. Sur les plateaux de 
cette région, ils sont le p lus souvent recouverts par un 
autre étage et ne' s’y  m ontrent à découvert que dans des 
espaces restreints, iis sont au contraire prédom inants 
sur leur pente septentrionale. On les retrouve dans la
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vallée de l ’Oued Slissen et. entre Ben-Youb et Ténira ; 
m ais ils y  sont plus ou m oins en contact avec d’autres 
grès néocom iens de m êm e faciès pétrographique, et de 
nouvelles études y  sont nécessaires pour en établir les 
lim ites respectives.

Plus à l ’est, ils occupent une surface considérable dans 
la grande valléé de l ’Oued Houenet, chez les Djafra, et là 
aussi dans les parties basses il y  a encore à établir des 
lim ites exactes entre eux et les grès néocom iens. Ils se 
développent aussi dans la vallée de l ’Oued Saïda jus
qu ’au Djebel Thiberguent, où on trouve une espèce de 
Gervilia indéterm inée dans leurs bancs m oyens, et où 
toute la tranche de l ’étage fait front vers le  sud, en 
regard des hauts plateaux de Saïda. A près avoir form é 
presqu’île entre Aïn-Fekan et Traria, ils pénètrent par la 
vallée de l ’Oued Traria chez les Ouled-Aouf et au Djebel 
Nosmote, où leurs lim ites ne sont pas encore relevées.

Jusque là  et sauf l ’exception d’Aïn-Fekan, la  formation 
conserve son hom ogénéité et sa grande puissance ; mais 
plus à l ’est, vers le Djebel Sidi-ben-Halyma, on y  voit 
apparaître des alternances plus répétées de bancs cal
caires et m êm e de m arnes ; cette com position s ’accentue 
de plus en plus vers l ’est par transitions assez m éna
gées, la puissance est atténuée en m êm e tem ps ; les fos
siles y  font presque entièrem ent défaut ; et au delà de 
Frenda il devient assez m al aisé de séparer nettem ent 
l ’étage de celui qui le recouvre lorsque ce dernier est 
form é de calcaires m arneux. Sur le flanc occidental du 
Djebel Si-ben-H alym a on a trouvé quelques nids de 
lignite qui ont été vite épuisés par un cam pem ent du 
Génie faisant des travaux de Madjen ou Redirs artifi
ciels et je n ’ai pu en retrouver des traces.

L ’étage des grès coralliens ne paraît, pas dépasser 
vers l ’est le bord du bassin particulier de la Mina ; il 
s ’y  term ine sous la m odification de faciès ci-dessus in
diquée avec des lim ites de détail qui ont encore be
soin d’être précisées. Je n ’ai pas connaissance, et je ne 
pense pas qu’il en existe, de quelque autre représentant 
de l ’étage dans les régions orientales de l ’A lgérie, où j ’ai 
pu suivre le rem arquable développem ent des dolomies
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sous-jacentes ; ce qui pourrait faire penser à une trahs- 
gressivité de stratification. La m odification signalée ci- 
dessus pourrait correspondre en réalité à ce que la lim ite 
du bassin -de dépôt n ’était pas éloignée, ou bien à ce 
qu ’il s’y  opérait, pas bien loin, des m odifications essen
tielles dans les conditions de la sédim entation.

L ’étage corallien gréseux se prolonge probablem ent 
très loin vers le sud dans la province d'Oran. Dans 
cette région, le terrain crétacé inférieur occupe d’im
m enses surfaces et ce n ’est qu ’en quelques localités 
restreintes que son substratum  jurassique se m ontre au 
jour par suite de dénudations, de plissem ents ou de 
failles, ou encore au fond d’anfractuosités profondes. 
C’est de cette prem ière m anière que près de G éryville 
affleure une petite crête rocheuse, dont les couches for
tem ent redressées ém ergent vers l ’ouest de l ’atterrisse
m ent quaternaire et plongent vers l ’est sous des calcaires 
et des m arnes néocom iennes. Ces couches consistent en 
calcaires bleus ou blanchâtres et en lum achelles fossi
lifères ayant ensem ble une épaisseur d’environ 80 m è
tres et com prises entre deux m asses de couches gréseu- 
.ses ayant au m oins 200 m ètres d’épaisseur chacune. Ce 
sont des dispositions stratigraphiques tellem ent analogues 
à celles du gisem ent corallien de Lalla-M aghrnia qu’il 
ne peut rester de doutes sur leur équivalence. Plusieurs 
échinoderm es nouveaux ont été décrits par MM. Gau
th ier et Péron, d ’après les récoltes de M. le com m andant 
Durand ; d’autres espèces étaient déjà connues : Phola- 
dom ya acuticosta,Cèrom ya excéntrica, Terebratula cincta, 
H em icidaris stram onium . Les crinoïdes y  sont fréquents, 
ainsi que les polypiers zoanthaires. Ce n ’est pas absolu
m ent la m êm e faune qu’à Lalla-M aghrnia, m ais celle-ci 
est si pauvre en dehors des polypiers qui, eux-m êm es, 
sont restés indéterm inés, que l ’on ne peut rien inférer 
de cette différence, si ce n ’est peut-être une indication 
d’un niveau géologique un peu plus élevé, ce que ne 
perm et pas de contrôler l ’état incom plet, surtout vers le 
bas, de la  coupe visible.

Dans les profondes découpures qui, au nord d ’Allou, 
dans le Djebel A m o u r, séparent le Djebel Gourou du
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Djebel Okba, on aperçoit une assez grande épaisseur de 
grès brunâtres sous-jacents au terrain néocom ien et qui 
doivent être attribués à cet étage jurassique ; m ais sim 
plem ent entrevus dans une exploration rapide, ils ont 
besoin d’être étudiés à nouveau. Ce sont très probable
m ent encore des grès coralliens qui existent sur le 
revers sud du m êm e m assif m ontagneux dans le  Khe- 
n eg-S ek afla , recouvrant des calcaires dans lesquels 
MM. Lem esle et Durand ont recueilli Cerom ya excén
trica , Rhabdocidaris Durandi et des crinoïdes ; les m ê
m es aussi qui affleurent sur le som m et du Djebel Laze- 
reg. Ces lam beaux ont encore besoin d’être étudiés plus 
com plètem ent pour être délim ités et classés ; et il en est 
de m êm e de quelques autres gisem ents, qui paraissent 
exister dans la région de l ’A tlas versant au Sahara ora- 
nais, région encore peu connue et difficile à explorer. On 
peut citer la chaîne du Merekeb de l ’Oued Mezi à l ’Oued 
Zergboun, entre El-Ghich'a et Aïn-Madhi, d ’où M. Pierre- 
don a rapporté des fossiles dans ces derniers tem ps.

j 3a-b) Dans la chaîne du D jurjura on observe au- 
dessus des calcaires basiques une série de couches 
d’origine détritique dont le classem ent est encore un 
peu incertain. Elle com prend de bas en haut des argiles 
rougeâtres, des grès argileu x à petits grains de quartz 
et d ’un rouge assez vif ; puis des poudingues form és de 
quartz et de calcaires; le tout ayant environ 100 m ètres 
d’épaisseur. Au-dessus de ce prem ier groupe et en con
cordance de stratification se développent des schistes 
argileux et gréseux, gris noirâtres, à apparence phylla- 
dique, contenant quelques intercalations de grès argi
le u x , m icacés, noirâtres et passant au quartzite, bien 
lités. On y  trouve aussi des poudingues très durs à pe
tits éléments de quartz blanc, 300m d’épaisseur. La stra
tification paraît concordante avec la form ation basique ; 
m ais elle est certainem ent transgressive, puisque c ’est 
tantôt sur les calcaires en dalles, tantôt sur lés calcaires 
m assifs que notre étage repose. Nicaise avait attribué 
cette form ation au grès rouge dévonien parce qu’elle lu i 
avait paru passer sous le bas de l ’Azerou Tidger. Mais 
un prem ier exam en m ’a démontré qu’elle était pliée en
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fond de bateau dans un pli synclinal des Couches du lias 
auxquelles elle était m anifestem ent superposée, et les 
travaux de M. Ficheur, pour dresser la carte du m assif 

' kabyle, ont com plètem ent confirm é cette disposition dans 
toute l'étendue de la  grande chaîne, dans laquelle elle 
paraît être confinée, avec d ’autres pendages anticlinaux, 
tantôt au nord, tantôt au sud des crêtes principales.

A ucun fossile n ’a été observé dans ce terrain et l ’on 
n ’a pour arriver à en déterm iner l ’âge que des docu
m ents stratigraphiques très incom plets. Il· est certaine
m ent supérieur au lias thoarcien, et les relations de la 
chaîne avec les form ations crétacées qui l ’avoisinent ne 
perm ettent guère de supposer que celles-ci puissent y être 
représentées. J’avais d ’abord pensé qu ’il pourrait appar
tenir à un faciès p lus détritique du callovo-oxfordien de 
l ’ouest, où l ’on trouve de fortes colorations ferrugineuses 
et des grès quelquefois grossiers subordonnés à des 
argiles ; m ais c’était surtout en présence de la nécessité 
de le  faire entrer dans un cadre de classem ent, pour le 
représenter sur les cartes géologiques. Depuis lors, 
M. Ficheur, qui avait relaté m on opinion dans sa Notice 
sur le D jurjura, où l ’on trouvera plus de détails, pense 
avoir retrouvé un lam beau de la m êm e form ation dans 
l ’Ouarsenis et qui s’y  trouve superposé à des calcaires 

' puissants qui, à la  base, renferm ent la faune kellovo- 
oxfordienne. De plus, le terrain néocom ien à bélem nites 
plates se m ontre au  voisinage, dans des rapports strati
graphiques qui confirm ent l ’âge jurassique de ce ter
rain ; il est donc très probable q u ’il faut le considérer 
com m e l ’équivalent des grés de Lalla-M aghrnia et de 
Bou-Médine.

Ce n ’est que sous toute réserve que je m entionne ici 
la présence, annoncée par Coquand, de dicérates dans les 
calcaires du Si-Rgheiss et du Taya, n ’ayant pu la véri
fier. Le classem ent de ces calcaires dans l ’étage coral
lien reste encore douteux.

§ 5. —  F a n é s  tith o n iq u e .

j 31) En plaçant ici le paragraphe relatif à ce terrain, 
je n ’ai nullem ent l ’intention de lu i assigner sa place
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stratigraphique, m ais seulem ent com m e un incertes sedis 

dont l ’équivalence positive a été l ’objet de contestations 
très vives et ne m e sem ble pas encore définitivem ent 
résolue, ni facile à résoudre par les docum ents algériens. 
Sur nos cartes détaillées il figurera sous l ’indice ci-des
sus.

Coquand, le prem ier, a signalé en 1862 l'existence au 
Djebel Chellala de Terebratula diphya dans des calcai
res gris, en bancs considérables et rem arquablem ent 
com pacts, avec texture lithographique, qui reposent sur 
des alternances de m arnes et de calcaires rem plis d’A m 
m onites plicatilis, eux m êm es superposés à un gisem ent 
de fossiles oxfordiens dont la liste est donnée plus haut. 
Le néocom ien m arneux à bélem nites plates recouvre le 
calcaire à diphya en concordance de stratification. Co
quand n ’hésite pas à réunir ce calcaire à la  série ox- 
fordienne, à laquelle il affirme qu ’il appartient positi
vem ent. A  cette ép o q u e, ce fossile avait éié inscrit par 
d’O rbigny com m e kellovien  et la  question tithonique 
n ’avait pas encore pris naissance. Cette T. diphya est 
devenue depuis T. janitor.

Un peu plus tard, 1886, M .jBrossard fit connaître dans 
le Djebel Bou-Taleb une com position géologique iden
tique à celle reconnue par Coquand dans le ravin  bleu 
du Djebel Chellalla. A  la base des argiles schisteuses 
bleuâtres avec des couches de m arne, puis des calcaires 
en bancs com pacts, supportent de nouveaux schistes 
argileu x gris bleuâtres qui term inent la série à fossiles 
oxfordiens, avec Am m onites tortisulcatus ; puis vient une 
autre série où les calcaires dom inent : « ce sont d’abord 
de petits bancs avec une couleur bleuâtre et des veines 
de ch au x carbonatée blanche, sans intercalations argi
leuses. Les couches sont peu épaisses, ne dépassant pas 
0m 25 et sont très régulières. Après on voit d ’autres cal
caires ayant une certaine tendance à prendre la structure 
oolithique et se réduisant en fragm ents globulaires ; ils 
sont noirâtres. J ’y  ai recueilli Am m onites Erato d’Orb. 
L ’étage se term ine enfin par des calcaires verdâtres, se 
rapprochant des calcaires lithographiques ; ils sont en 

bancs-bien réglés, à petits grains et avec intercalations
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argileuses vertes ou rouges. L ’étage (oxiordien complet) 
a cent trente m ètres environ entre A nouël et Soubella. » 
Il doit en revenir de 50 à 60 pour la  partie supérieure 
ainsi définie.

C’est à Soubella m êm e que M. Péron a découvert en 
1870 un riche gisem ent de fossiles, ayant échappé à 
l ’observation de M. Brossard, qui paraît cependant y  
avoir récolté son Am m onite s Er ato, déterm ination contes

tée. Le plus im portant de ces fossiles est Terebratula 
janitor P ict., en ce q q ’il ne laisse aucun doute sur 
l ’identification du gisem ent avec celui du Foum -Islam en. 
Puis vient M etaporinus (tithonia) transversus répandu 
dans toutes les assises et que M. Fieheur a recueilli en 
plein oxiordien, à l ’Ouarsenis. Collyrites carinata n ’est pas 
moins intéressant, en ce q u ’il a été trouvé aussi dans 
les couches supra oxfordiennes de Kartoufa. On peut 
encore citer un H olectypus voisin de l ’orificiatus, depuis 
nommé H. afer Pér.-G auth. qui par ses quatre pores 
génitaux seulem ent appartient sans conteste au type 
jurassique. Gonioscyphia dichotom a Dum ort et Poros- 
toma m ultiforis sont des espèces oxfordiennes. Les 
Amm onites sont au nom bre de sept et sont toutes 
déterminées com m e berriasiennes ; m ais elles appar
tiennent à des types assez am bigus pour qu’avec un 
peu de bonne volonté on en fasse des ancêtres par 
mutation des types crétacés. En effet, l ’auteur, qui est 
convaincu de l'âge crétacé du tithonique, qu ’il considère 
en m êm e tem ps com m e un étage distinct, concède 
(Bull. So c. gêol. 1872, p. 190) qu ’en m odifiant quelques 
noms des espèces qu ’il vient de citer, on en ferait faci
lement, com m e on l ’a fait pour d’autres localités, une 
faune jurassique. Je suis d’autant plus porté à le croire 
que ce sont précisém ent celles de cet âge qui sont seules 
incontestables. Ce qui, du reste, doit m iliter eii faveur 

de cette solution, c ’est que notre terrain est com pris en 
concordance de stratification entre le terrain oxiordien 
à faune typique et le néocom ien m arneux à bélem nites 
plates et que le berriasien · étant exclu  à cause des 
types jurassiques qui sont incontestables dans les gise
ments algériens, il ne reste plus de place pour cette 

dernière que dans la  série jurassique,
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Or, nous n ’avons à opposer à cette série qu ’utie cin
quantaine de m ètres d ’épaisseur de couches, assez hom o
gènes pour ne com porter aucune division, quoiqu’elles 
ne se soient m ontrées fossilifères que dans leur m ilieu ; 
c ’est un ensem ble de form ation de près d’un m illier 
de m ètres de puissance, qui dans l ’ouest de l ’A lgérie 
occupe la m êm e place entre les m êm es lim ites, soit 
l ’oxfordien à la base et le néocom ien à bélem nites plates 
au som m et, m ais toutefois avec des discordances de 
stratification surtout au som m et. Cet ensem ble se sub
divise en trois étages m entionnés dans cette notice sous 
les nom s d ’argovien , de corallien  et d ’astartien, qui 
présentent les caractères lithologiqués les plus contras
tants entre eu x  et avec ceu x  du faciès tithonique. On 
ne peut s ’expliquer des différences aussi considérables 
que par celles du processus de sédim entation dans des 
bassins distincts où les deux faciès se sont constitués. 
On doit d ’autant plus s’étonner de ces différences si 
profondes qu ’une distance d’une quarantaine de kilom . 
seulem ent sépare Soubella d u  M aharga, qui est le bord 
ém ergé du sous-corallien dolom itique si développé dans 
le cercle de Bou-Saâda, depuis cette oasis jusqu ’au pied 
su d  du Bou-Khaïl.

Quelque difficulté qu ’il y  ait à s’exp liquer cette trans
gression, il suffit de la constater, et cette difficulté ne 
saurait constituer une raison pour faire repousser les 
déductions précédentes. Reste la  concordance de détail 
à établir entre les deux séries ; il faut avouer qu’elle 
n ’est pas sans incertitude et qu ’elle se com plique de ce 
fait qu’il y  a dans la série jurassique de la province de 
l ’Ouest, où cette série est la plus développée, une lacune 
qui s ’étend du virgulien  au berriasien. On pourrait 
adm ettre qu ’il y  a encore assez de couches· sans fossiles 
dans le haut de la  série de Soubella et du Djebel Chel- 
lala pour y  représenter le berriasien ; m ais le reste 
équivaut-il à un seul des étages énum érés plus haut, et 
auquel, ou à la totalité de ces étages ? En l ’état, c ’est 
une question qui m e paraît peu soluble sans faire un 

peu intervenir l ’hypothèse ou le sentim ent et surtout le 
schém a théorique que chaque école s ’est construit sur
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eette question stratigraphique. On pourrait faire rem ar
quer que le parallélism e et la continuité régulière de 
superposition des assises plaiderait en faveur de l ’équi
valence de ce tithonique avec l ’ensem ble des strates 
jurassiques supérieurs au callovo-oxfordien. Mais il me 
semble que l ’hom ogénéité de com position de cette for
m ation litigieuse form e un tel contraste avec l ’hétéro
généité de la série norm ale dans la  m êm e région, qu ’elle 
plaide trop peu en faveur de cette solution pour q u ’on 
puisse l ’accepter. Je pencherai beaucoup plus à y  voir un 
équivalent stratigraphique du corallien inférieur, dont il 
occupe la place exactem ent au-dessus de la  série oxfor- 
dienne. Il suffirait d’adm ettre, ce que sem ble du reste 
prouver sa com position, que le vrai corallien et ce qui est 
au dessus y  font défaut, parce qu’ils ne s ’y  sont pas cons
titués. La présence, du reste, de Terebratula diphya dans 
la faune incontestablem ent oxfordienne de l ’Ouarsenis 
enlève tout scrupule à vieillir  ces assises, du m oins en 
Berbérie. Je crois à ce propos devoir faire une rem arque 
relative à la nom enclature de cet ouvrage ; elle ne saurait 
être donnée com m e d ’une conform ité absolue, qui existe 
à peine m êm e entre les divers bassins de la France, m ais 
comm e un schém a d’équivalence approchée ; il serait 
oiseux, on en conviendra, d’établir des synchronism es 
de détail parfaits à d ’aussi grandes distances des régions 
typiques des form ations com parées, qui ont bien pu 
s’opérer dans des bassins absolum ent distincts et sans 

aucune relation.

§ 6. —  G roupe A sta rlo-p têro cérien .

Js) Cet étage est très développé en puissance dans la 
province d ’Oran et y  term ine la  série jurassique.

J 4) Il est form é tantôt de dolomies plus ou m oins sa
bleuses, tantôt de calcaires gris ou bleuâtres, le plus sou
vent com pacts, parfois un peu m arneu x et schisteux, 
surtout vers le haut de l ’étage. Ces deux structures et 
compositions passent de l ’une à l ’autre latéralem ent et sou
vent d’une façon brusque et peu m énagée, sem blant in

diquer, dans la plupart des cas, des phénom ènes épigé-

4
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niques produits sur une très grande épaisseur. Dans ces 
deux faciès, les couches présentent une assez grande 
hom ogénéité et paraissent être en stratification concor
dante sur les grès coralliens qu ’elles recouvrent.

Les fossiles y  sont extrêm em ent rares en général et 
toujours d ’une conservation m édiocre ou d’une extrac
tion très difficile. On ne les trouve que dans les calcai
res. Natica hem isphæ rica a été recueillie en quelques 
points assez éloignés les uns des autres. Diverses néri- 
n é e s , dont une voisine au m oins, sinon identique, à
N. cabanetiana d’Orb., peuvent être recueillies au sud du 
village de Traria. Ostrea solitaria se rencontre çà et là 
et est souvent associée à des spongiaires am orphes. A u x 
environs de Tlem cen, M. l'abbé Brevet a recueilli un 
Pseudodiadem a bien difficile à distinguer du P. flores- 
cens ; tandis qu’en un autre point il trouvait Echino- 
brissus Brodiei. M. Pouyanne avait rencontré sur le 
plateau de Terni quelques blocs lardés de m oules de 
lam ellibranches qui n ’ont pas encore été étudiés. J’ai vu 
égalem ent un ptérocère provenant des m êm es lieux.

C’est en som m e une faune assez décousue, réunissant 
des form es qui souvent ailleurs sont fortem ent disjointes 
dans des étages différents. La superposition de ces gise
ments· à l ’étage des grès coralliens les fait classer assez 
haut dans la série jurassique et rem onter jusq u ’au pté- 
rocérien ; sans qu’on puisse les pousser jusq u ’au virgu- 
lien sans doute, puisque les fossiles les plus caractéris
tiques de cet horizon n’y  sont nulle part représentés. 
Ce serait, en grande partie, au groupe séquanien, tel 
que M. M arcou le com prenait, qu ’il y  aurait lieu de 
l ’assim iler. La découverte heureuse de quelques gise
m ents plus riches en fossiles nous perm ettra sans doute 
de préciser davantage ; représenté dans le m assif littoral 
des Traras, où il est un peu m orcelé dans la partie où 
il a été délim ité, il reste encore à étudier vers son extré
m ité occidentale.

Il se développe considérablem ent dans la chaîne inté
rieure, chez les Beni-Snous et à Tlem cen, où il couronne 
les escarpem ents des cascades avec une puissance d’envi
ron quatre cent cinquante m ètres. 11 prédom ine sur les
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plateaux boisés de Sebdou, depuis le Ras-Asfour jusq u ’au 
delà du Djebel Ouargla. Il pousse une longue pointe dans 
le Tell par le djebel Roum eliajus que chez les Ouled-Abdelli. 
Plus à l ’est, il descend dans la haute vallée de la Mékéra 

jusqu’à Ren-Youb , 'a v e c  quelques interruptions ; au 
Slissen, où affleure le substratum  gréseu x ; chez les Ou- 
led-Balagh, au sud de Tellout ; entre Magenta, le  Te- 
lagh et Daya, où il est m asqué par le néocom ien. Il ne 
paraît plus y  en avoir sur les p lateaux à l ’est de cette 
région ; m ais dans le Tell il occupe encore de grandes 
surfaces au sud de Ténira jusque chez les Ouled-ben- 
Djafeur, les Beni-Mniarin-Thata et va s’interrom pre à 
l ’Oued-Taria et dans la plaine du village de ce nom .

A u delà, vers l ’est, il est en quelque sorte rejeté vers le 
nord après une courte interruption pour reprendre près 
de Aïn-Fekan et constituer le flanc nord du Nosmot et 
la région du Zelamta. Il va toujours s’am incissant et se 
rétrécissant dans cette direction, et sa puissance des
cend alors au-dessous de 50 m ètres. P lus à l ’est, son 
im portance paraît encore dim inuer, m ais jusque vers 
la Mina, il reste à étudier pour en fixer les lim ites dans 
un canton où son substratum  devient plus calcareux et 
où la distinction devient par conséquent m oins facile. Il 
est à rem arquer que le faciès dolom itique est en quelque 
sorte confiné autour et à l ’ouest de Tlem cen et que dans 
l ’est, m algré la  dim inution de puissance, le faciès cal
caire se m aintient jusq u ’à l ’Oued El-That, au m oins avec 
une grande persistance de ses caractères lithologiques.

Sa dureté et son hom ogénéité dans certains bancs en 
font d ’excellents m atériaux de constructions, utilisés 
pour les travaux publics ou d ’entretien des routes. Les 
dolomies sous-coralliennes sem blent s ’être développées 
inversem ent ; étant très réduites et m êm e rudim entaires 
dans la région occidentale, où les autres sont confinées 
et se développant en surface et en puissance dans l ’est 
bien au delà des lim ites de cette form ation calcaire.
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CHAPITRE IV

TERRAIN CRÉTACÉ.

Ce terrain est représenté sur la carte provisoire par 

la  teinte verte sous trois nuances : le vert foncé est con
sacré au x  assises les plus inférieures ju sq u ’à l ’aptien 
inclus, ordinairem ent com prises sous la dénom ination 
générale de néocom ien et avec l ’indice ci. Le vert m oyen 
indique les form ations de la craie m oyenne du gault à la 
craie tufeau, avec l ’indice cm ; il est égalem ent appliqué 
avec l ’indice c aux parties dont le classem ent n ’est pas 
fait ou com porte des incertitudes. Le vert clair est ré
servé aux parties supérieures, y  com pris le terrain da- 
nien avec l ’indice es.

§  1.  —  G roupe n éocom ien .

Figuré sur la  carte provisoire par la teinte foncée 
et l ’indice ci.

cTi) Je com m ence à inscrire ici pour m ém oire un 
prem ier horizon, dont l ’existence est sim plem ent cons
tatée par des fossiles erratiques trouvés dans l ’étage 
suivant et appartenant à la faune de Berrias. Ils doivent 
provenir de couches m arneuses et grum eleuses, dont 
il a été im possible de retrouver des traces. Ces fossiles 
n ’ont encore été observés que dans un seul gisem ent 
très restreint, situé à la Kasbah des Ouled-Mimoun, à l ’est 
de Lam oricière. Les espèces de ce gisem ent et de cet 
étage ont été l ’objet d’une m onographie qui fait partie 
des publications de la carte géologique de l ’A lgérie ; 
celles déjà connues sont : Nautilus Malbosii P ict., N. 
Boissieri P ict., Am m onites berriasensis P ict., A. Eu- 
thym i. P ict., A . Malbosii P ict., A. occitanus P ict., A. 
rarefurcatus P ict., A. privasensis P ict., A. astierianus 
d ’Orb., A . Liebigi Opp.

cT) Le terrain néocom ien débute ordinairem ent par 

des m arnes ou argiles brunâtres, m êlées de quelques
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lits ou bancs gréseux ou calcaires, tout à fait en propor
tion subordonnée. C’est un gisem ent riche en petites 
ammonites ferrugineuses lorsqu’il prend un certain dé
veloppem ent ; m ais dans les régions intérieures, il est 
plus ou m oins réduit en épaisseur et pauvre en ammo

nites.
En outre de nom breuses espèces incom plètem ent dé

crites et spéciales à l ’Algérie ; on peut y  citer Belem- 
nites latus Blainv., B. dilatatus Blainv. A m m onites astie- 
rianus d’Orb:. A. Jeannoti d’Orb., A. ncocom iensis d’Orb.,

A. subflm briatus d ’Orb., A. strangulatus d’Orb., A. qua- 
drisulcatus d ’Orb., A. Terveri d’Orb., A. rouyanus d’Orb., 
A. sem istriatus d’Orb., A . infundibululum  d'Orb., A. Ca
lypso d’Orb., A . diphyllus d ’Orb., A. difficilis d’Orb., A. 
com pressissim us d'Orb., Belem nites neocom iensis d’Orb.

Cet étage qui pourrait en partie représenter par ses 
fossiles l ’étage valangien, m ais qui en contient aussi 
que l ’on considère com m e plus spéciaux à l ’étage hau- 
terivien, occupe la m êm e place et pourrait recevoir, 
sans intention d’identification absolue, l ’indice cT ; il 
n ’est représenté que par une série de lam beaux plus ou 
m oins restreints. Le plus oriental est situé sur la rive 
droite de l ’Oued Sfa, entre D uvivier et Medjez-Sfa, et il 
est probable qu’il faudra y  rattacher u n  autre lam beau 
situé à 20 kilom . plus à l ’est, chez les Chiebena. Le 
gisem ent de Sfa a fourni à MM. Papier et D utruge un 
grand nom bre d’am m onites dénom m ées par Coquand, 
avec courtes diagnoses, que j ’espère com pléter par une 
description iconographique. Il faut aller dans l ’ouest, 
jusqu’au delà de Guelm a, pour retrouver d ’autres re
présentants de cet horizon dans le m assif de Medjez- 
A m ar, à Bou-Aslouge, à Zerzera-bou-Hamdan, dans le 
m assif du Thaïa, où Coquand l ’a déterm iné pour la  pre
m ière fois, puis au Bled Grodier des Ouled-Atia.

Un lam beau assez étendu se retrouve dans la vallée de 
l ’Oued Zenati, au Bordj Sabbat. Dans toute cette région, 
les intercalations calcaires sont plus im portantes ; dans 
les m arnes les fossiles ne sont pas rares. A  Constantine 
m êm e, le Djebel Ouach en m ontre une longue et étroite 
bande sur son flanc m éridional. Au-dessus m êm e de
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Constantine, M. Heinz y  a recueilli un grand nom bre de 
petites amm onites dénom m ées par Coquand et pour la 
p lupart sem blables à celles de Sia. C’est dans la vallée 
de l ’Oued Cherf, vers  la région de Tem louka, que se 
trouvent les gisem ents d’Aïn-Zaïrin et Oued-Cheniour, 
explorés par Coquand et qui sont relativem ent riches. 
Un autre lam beau a été observé par M. Brossard et revu 
par M. Ficheur au som m et du Babor : Am m onites 
rouyanus d’Orb. (le m êm e que A . baborensis), A. qua- 
drisulcatus d ’Orb., A. Carteroni d’Orb.

Dans la région de Batna, les m arnes à bélem nites plates 
sont superposées a u x  calcaires à Terebratula janitor et 
renferm ent un petit nom bre des espèces de Aïn-Zaïrin 
qui ne laissent aucun doute sur leur synchronism e. Elles 
form ent une longue et étroite bande. Chez les Ouled 
Sellem  et dans le Bou-Taleb elles se com portent à peu 
près de m êm e et com m encent à être bien m oins riches 
en am m onites ferrugineuses.

Dans la province d’A lger, on en trouve un représen
tant au Djebel Ouarsenis suffisam m ent caractérisé par 

des bélem nites plates et quelques am m onites dont- les 
p lus certaines sont A . calypso d’Orb. et A . quadrisul- 
catus d’Orb. A  T én iet-el-H aâd, son existence sem ble 
encore m arquée par des bélem nites plates et quelques 
am m onites com m e A . Thetys, A . infundibulum , A . com 
pressissim us ; m ais le terrain paraît être enfaillé et les 
divers n iveaux sont entrem êlés par suite des dénivelle
m ents.

Dans la  province d’Oran, c ’est dans la partie basse du 
Tell que ce faciès à am m onites ferrugineuses se déve
loppe. Un des gisem ents incontestables est au sud de 
Aïn-Tém ouchent, près d’Arlal, où on a recueilli les bélem 
nites plates avec A m m onites rouyanus et autres. C’est 
u n  lam beau qui perce sous le terrain suessonien.

L e synchronism e est bien m oins certain pour une 
form ation qui, dans l ’est du précédent gisem ent, s ’étend 
avec un faciès assez particulier dans les pays des Flittas, 
des Beni-Meslem et des Beni-Ouragh, entre les rivières 
Mina et Riou. Elle y  m ontre un développem ent consi
dérable de m arnes grises o u ,b lan ch âtres assez délites-
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centes, d’une épaisseur inconnue, m algré la profondeur 
des ravins qui l ’entaillent, et d’une rem arquable ho

mogénéité sur toute cette étendue. On peut récolter à 
la surfaee des m am elons des am m onites ferrugineuses 

parmi lesquelles ont été déterm inées : Am m onites rou- 
yanus d’Orb., A. infundibulum  var. d ’Orb., A. Guet- 
tardiR asp., A. difficilis d'Orb., A. striatisulcatus d’Orb., 
A. neocom iensis d ’Orb., A ncyloceras sim plex d’Orb. J’y 
ai récolté aussi Terebratula prælonga Sow. et des frag
ments de bélem nites plates. Le substratum  de ce sys
tème de couches est inconnu et son superstratum  con
siste en grès dont l ’âge précis n ’a pas encore été dé
terminé. En quelques points on observe de gros blocs 
calcaires avec em preintes de rudistes et paraissant pro
venir d’un superstratum  dém antelé. Les fossiles sem 
blent provenir de plusieurs horizons, quoique trouvés 
certainement ensem ble. Il y  a là un problèm e à résoudre 
qui fera l ’objet de recherches prochaines. Mais dès à 
présent je le crois répondre à l ’ensem ble c,v.v.

c.vb) Dans le sud de l ’A lgérie et dans les trois pro
vinces, ce faciès m arneux à bélem nites plates est très 
peu développé et il se confond le p lus souvent avec 
celui qui va être décrit ici, em prunté à la province 
d’Oran. Il débute par deâ argiles grises ou jaunâtres, 
quelquefois verdâtres, qui alternent avec des lits de cal
caires gréseux. Par places, on y  trouve encore Bélem ni
tes latus Blainv. ; en certains endroits abonde le Toxaster 
africanus Gauth. Pér. jouant le rôle du T. com planatus 
Ag. et souvent confondu avec lui. Terebratula prælonga 
So w .,Ostrea Couloni d’Orb., O. rectangularis Rœm . s'y  
trouvent aussi. Les bancs calcaires prennent ensuite plus 
d’épaisseur et deviennent dom inants ; il s’y  m êle aussi 
des bancs gréseux très rigides. A u x  fossiles précédents 
s’associent Pholadom ya elongata M unst., Natica prælonga 
Desh., Nerinæa gigantea tl’Hombres, Collyrites ovulum  
A g ., H olectypus m acropygus D es., Pseudocidaris clunifera 
Des. et des polypiers en bancs ou en récifs, dont l ’étude 
est à faire. La puissance de cetLe zone calcaire est assez 
variable et lorsqu ’elle se développe elle devient parfois 
assez dolom itique pour être confondue avec les dolomies
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jurassiques supérieures ; les calcaires eux-m êm es pren
nent le faciès des calcaires séquaniens surtout lorsq u ’ils 
renferm ent des nérinées. Au-dessus de ces assises repa
raissent des argiles grises ou vertes avec des grès rigi
des en petits bancs subordonnés, qui donnent lieu à des 
gradins sur les flancs des vallées. Cet ensem ble est 
ordinairem ent horizontal ou à peu près et son épaisseur 
n ’est pas m oindre de 100 mètres.

C iv  a) Au-dessus de ces grès rigides com m ence, avec 
quelques transitions, une puissante série d’autres grès 
en gros bancs, à grains assez hom ogènes, friables 
le plus souvent, alternant avec des bancs plus ou m oins 
fréquents d’argiles verdâtres, d ’autres fois jaunes ou 
ferrugineuses. L ’épaisseur n ’est pas m oindre de 300 
m ètres. On n ’y  a trouvé jusqu’à ce jour d ’autres fossiles 
que quelques exem plaires d’une très grosse natice à 
l ’état de m oule et d ’espèce indéterm inée et très proba
blem ent nouvelle.

Les bancs de grès supérieurs sont parfois plus gros
siers et passent alors à des poudingues à petits élém ents 
qui leu r ont valu  le nom  de grès à dragées. Lorsque ces 
grès sont hom ogènes et qu ’ils se trouvent en contact avec 
les grès coralliens, il devient très difficile de les distin
guer, et leur délim itation sur les cartes géologiques de
vient extrêm em ent difficile et parfois im possible. Cette 
form ation gréseuse est im m édiatem ent recouverte par 
des calcaires blancs à Heteraster oblongus qui com 
m encent la série des couches rhodaniennes. Ces grès 
paraissent donc occuper la place soit du barém ien, soit 
de l ’urgonien (stricto  sensu) ; m ais ils se lient d’une 
façon si intim e par des alternances et par sim ilitude de 
distribution géographique avec les assises de c,v que j ’ai 
cru  devoir les laisser ensem ble ; m algré qu ’il en résultât 
la  non représentation du barém ien et de l ’urgonien dans 
cette série locale ; ce qui n ’est pas du reste im possible.

A in si constitué, cet étage occupe une grande partie 
du bassin supérieur de la M ékéra et du Tralim et, dont 
il form e tous les escarpem ents sous le plateau de Daya 
ju sq u ’au x  villages de Magenta et du Telagh. Il y  repose 
sur des calcaires à Ostrea solitaria. Quelques lam beaux
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se trouvent plus en aval avoisinant la grande plaine de 
Sidi-bel-Abbés. L ’un est encastré par failles dans les 
calcaires séquaniens entre Djebel Oum-El-Aksa et Djebel 
Mahridy, depuis Aïn-Guelm am  jusqu ’à Aïn-Tatfamam  
et remonte assez haut chez les Ouled-Balagh. Les assises 
inférieures au calcaire com pact à Pseudocidaris clunifera 
y  sont plus argileuses et les Ostrea Couloni et Toxaster 
africanus y  sont plus abondants. Un peu p lus à l ’est, 
à Aïn-Requisa, il n ’y  a d ’appai'ent que les couches à 
alternances gréseuses et calcaires avec polypiers, Tere- 
bratula sella Sow. et Toxaster africanus. Au gisem ent 
de Lam oricière à fossiles erratiques berriasiens, il n ’y  a 
que quelques couches de la base avec les fossiles habi
tuels ; au m arabout de Sidi-Hamza, au-dessus de l ’Oued 
Chouly, il en est de m êm e. Enfin, plus au sud-ouest, 
il en existe un autre lam beau, à Sebdou, où les poly
piers abondent avec Toxaster africanus Gauth. P ér., Py- 
gurus rostratus ? A g ., Pseudocidaris clunifera Des. et 
nom breuses natices globuleuses non déterm inées. Vers 
l ’est, dans le cirque qui correspond au grand coude de 
l ’Oued Tenira, le  terrain reprend le  faciès de Magenta : 
bancs calcaires bleus com pacts avec nérinées, alternant 
avec m arnes grum eleuses à Pholadom ya elongata. et au- 
dessus alternances d’argiles verdâtres et de bancs de 
grès rigides. Il y  aurait à déterm iner si les grès qui se 
m ontrent vers le sud sont ceu x  de l ’escarpem ent de 
Daya ou les grès coralliens. La bande n ’est pas très 
large, m ais elle se continue en bordant la vallée de 
l ’Oued M elreïer jusq u ’auprès du Djebel Kersount, qui 
paraît la term iner au voisinage d ’Ouïzert. Sur l ’autre 
rive pointent, à travers le terrain  tertiaire, les Djebel 
Moxi et Ksar, représentant l ’un les grès supérieurs, 
l ’autre les calcaires avec nérinées et Pholadom ya elon
gata ; puis, à l ’est,· l ’Ank-el-Djem el, où affleurent les 
calcaires avec Toxaster africanus ; plus loin encore, près 
Sidi-M’cid, des alternances calcaires et m arneuses où il 
n ’a point été observé de fossiles. Un dernier lam beau de 
m êm e faciès, réduit à quelques couches, contient aussi 
Toxaster africanus et repose, en face de Aïn-Fekan, sur 
les calcaires séquaniens, au bord m êm e de la plaine.
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Dans toute la  chaîne m éridionale des hauts plateaux, 
ce terrain prend des développem ents considérables. Il 
form e tou s les prem iers reliefs rocheux qui ém ergent 
des atterrissem ents au sud des chotts ; se relève jusque 
sur les som m ets du Djebel lise! et du Djebel A m our, 
pour redescendre sur les versants au Sahara ; ce n ’est 
qu’en quelques points qu’il laisse pet'cer des lam beaux 
jurassiques qui form ent son substratum . On peut avoir 
une idée de sa puissance et de sa structure en allant 
de Stiten, près G éryville, à Bou-Alem  et Tadjrouna. La 
région des Knaters (des ponts), si difficile à p arcou rir 
pour les caravanes et m êm e pour les cava liers, est cons
tituée par les grès des escarpem ents de Daya, qui ici 
prennent une grande hom ogénéité et présentent vers le 
haut ce caractère, si constant dans cette région, de petits 
poudingues à dragées constituées par de. petits galets 
quartzeux. La vallée de B ou-A lem  se creuse plus ou 
m oins profondém ent dans des argiles et des m arnes 
grises ou brunes intercalées çà et là  de lits et de bancs 
gréseu x ou calcareux et dans les parties profondes de 
gros bancs de calcaire bleu lardés en lum achelle d ’une 
espèce d ’huître que je n ’ai pu détacher. Près de Bou- 
A lem  on a trouvé à peu  près au m ilieu de l ’étage Tere- 
bratu la prælonga.

Dans le Djebel A m our les grès à dragées sont tout 
aussi développés ; ils form ent le som m et qui avoisine 
Aflou et y  renferm ent des lits noircis par des m atières 
charbonneuses. La Gaada d’Enfous m ontre sur ses escar
pements une belle tranche des m êm es grès et ils y  ren
ferm ent du lignite qui consiste en tronçons ligneu x épar
pillés, que l'effritem ent des parois par la décom position 
des pyrites m et de temps en tem ps à nu. Plus en aval, à 
El-Ghicha, ce sont les argiles avec lits intercalés de grès 
et de calcaire où se trouve Terebratula prælonga. Les as
sises inférieures se redressent contre le Djebel Merekeb 
et m ontrent des alternances où les calcaires dom inent 
avec nérinées et polypiers. Mais ces couches sont certai
nem ent en contact avec leurs sim ilaires lithologiques du 
corallien ; le départ ne pourra' en être faic que par de 
nouvelles études.
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C’est le m êm e faciès sur le flanc m éridional du Djebel 
Ksel et il se poursuit aux environs de Laghouat, où des 
calcaires m êlés de grès renferm ent Pseudocidaris cluni- 
fera, Terebratula sella et prælonga. Ils sont d ’une assez 
grande puissance, paraissant reposer sur les dolomies 
infra-coralliennes et sont recouverts par les grès à dra
gées qui se m ontrent dans l'Oued Debdeba. Plus à l ’est en
core, le grand pli anticlinal du Klieneg-Zaccar reproduit 
la m êm e constitution : bancs puissants de grès blan
châtre à dragées, dont l ’épaisseur a été évaluée à 1,000 
mètres, m ais qui est très probablem ent exagérée par 
quelques failles, et présentant des alternances argileuses 
bariolées, en partie m asquées par le terrain quaternaire 
dans les échancrures d’érosion ; au-dessous, calcaires 
bleus, plus ou m oins m arneux et rognoneux, m êlés 
d’alternances argileuses ou gréseuses, contenant Terebra
tula prælonga Sow ., Toxaster africanus Gaut.-Pér. Pte- 
rocera pelagi d’Orb., etc., dont la puissance est de près 
de 400 m ètres, m algré que la série ne soit peut-être pas 
complète par le bas.

Nous arrivons ainsi à la région de Bou-Saâda, où le 
terrain occupe de grandes surfaces depuis le Djebel 
Bou-Khaïl jusq u ’au delà de Kerm am  et supporte dans 
la vallée de l ’Oued Chair des form ations plus récentes. 
On peut en prendre le  type à Bou-Saâda et la  coupe en 
a été donnée avec une autre interprétation toutefois, par 
M. Brossard et puis par M. Péron. Contre les dolom ies 
sous-coralliennes du Kerdada s’appuient des assises de 
calcaires m arneux, de m arnes sableuses, de calcaires 
bleuâtres, puis gréseux, qui renferm ent un assez grand 
nombre de fossiles : Terebratula præ longa Sow ., Natica 
prælonga Desh. et N. Pidanceti Pict. Nerinæa gigantea 
Hombres, etc. dont la  puissance totale est d ’au m oins 250 
mètres. A u-dessus viennent des grès et des m arnes 
m ulticolores, souvent charbonneux ou contenant m êm e 
du lignite qui affleure dans le lit de la rivière. De gros 
bancs leur succèdent sur environ 400 m ètres d ’épaisseur., 
occupant toute l'enceinte de la ville, où ils sont m asqués 
par le terrain quaternaire. Ce sont les équivalents des 
grès à dragées. Tout cet ensem ble néocom ien est pariai-
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tem ent concordant et form é d ’assises fortem ent incli
nées vers l ’ouest et quelquefois presque ju sq u ’ù  la ver
ticale ; ce qui perm et d’augurer très m al de la richesse 
en lignite ; car on peut suivre à de longues distances 
les affleurements sans rencontrer aucun indice d ’enri
chissem ent en com bustible. C’est l ’équivalent du grès 
de la Gaada d ’Enfous et de ceux de Tadjem out, où des 
traces de lignite se sont égalem ent m ontrées.

Le m assif du Bou-Taleb, au nord de la région pré
cédente, dont il est séparé par le chott El-Hodna, pré
sente une grande analogie de structure avec elle pour 
le terrain néocom ien. Les m arnes à bélem nites plates et 
et à am m onites ferrugineuses y  sont assez développées; 
m ais elles supportent des alternances de grès, de m ar
nes" gréseuses bigarrées, de calcaires «gréseux à poly
piers ; d ’autres calcaires rudes et rognoneux à Oslrea 
Couloni d’Orb. et 0. rectangularis Rœ m ., Pterocera pe- 
lagi d’Orb., Terebratula prælonga Sow. et T. sella Sow ., 
H olectypus m acropygus D esor, Pyrina incisa d’Orb., 
Pseudocidaris clunifera Des., etc. Puis, au-dessus, vien
nent des grès puissants contenant encore des radioles 

de Pseudocidaris clunifera, surm ontés par des dolomies 
qui prennent quelquefois une grande puissance, et ont 
été nom mées barém iennes par M. Brossard. Enfin, un 
ensem ble de grès et de m arnes m ulticolores avec cal
caires sans fossiles s ’élèvent jusq u ’aux couches à Hete- 
raster oblongus et sont les équivalents des grès des 
escarpem ents de Daya et des grès à dragées qui parais
sent avoir disparu ici.

Les environs de Batna présenteraient la  m êm e com po
sition jusqu’aux calcaires m assifs des crêtes et de l ’Oued 
El-Ma, qui renferm eraient des caprotines, d'après M. Pé- 
ron. Je ne sais si ces caractères persistent dans l ’Aurès, 
ce qui est probable, avec toutefois une prédom inance plus 
grande des calcaires vers le haut. Il en est de m êm e dans 
tous les affleurements, qui se présentent sur les plateaux 
au nord de la ligne de Batna au Bou-Taleb, d’après Tis
sot, qui cite le Djebel A gm erouel com m e un exem ple de 
la disparition des grès et par conséquent de la réduction 
de l ’étage néocom ien aux tleuxr term es : Marnes à bélèm- 

nites plates ; calcaires com pacts les recouvrant.
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Dans l ’est de l ’A lgérie, dans le bassin de l ’Oued Med- 
jerda, ce sont sans doute ces calcaires q u i ont subi des 
actions dynam iques puissantes et des m étam orphism es 
qui les ont transform és en dolom ies et en gypses ; leurs 

strates souvent redressés ont laissé passer à travers leurs 
fissures et leurs failles des épanchem ents argileu x avec 
quartz bipyram idé et pyrites de fer, qui ont constitué à 
l ’époque pliocène, ou à sa fin, des dépôts incohérents 
très étendus dont j ’ai fait l ’objet d’une com m unication à 
l ’Académ ie des sciences et au Congrès de l ’Association 
française à Oran. Des ém anations de m inerais de plom b 
et de zinc paraissent s ’y  rattacher. Les m assifs du Nadpr 
et du Dra-Feroudja dans le bassin de la Seybouse, et celui 
du Djebel Zouani dans le haut bassin de l ’Oued-Çherf ont 
subi les m êm es influences ; il en sera question encore 
dans le  chapitre relatif au pliocène.

c m) Dans la vallée du Sig, Mebtoue ou M ékéra, 
M. Carrière a reconnu un tout petit îlot de m arnes schis- 
toïdes contenant Scaphites Ivani, ou form e très voisine, 
avec quelques débris indéterm inables de poissons ; au 
voisinage, on rencontre de nom breux tronçons de bé- 
lemnites à section ronde, qui paraissent appartenir à B. 
sem icanaliculatus Blainv. L eur substratum  est inconnu 
et elles sont recouvertes par le  terrain helvétien. A  une 
assez faible distance vers l'ouest, au col des Ouled-Ali, 
sur la route du Tlélat à Sidi-bel-Abbès, apparaissent éga
lement sous le m êm e helvétien des alternances de m ar
nes et de lits peu épais de calcaires plus ou m oins m ar
neux, où j ’ai recueilli une am m onite déform ée, qui paraît 
être A. striatisulcatus, et de petits crioceras indéterm i
nés, sans doute d’espèce nouvelle. Ces assises parais
sent se prolonger vers le  Tafarouï et au delà sur le flanc 
nord de la  chaîne qui borde la  Sebklia de M iserghin 
jusqu’auprès du K ram is ; m ais dans cette région  on n ’y 
a point observé de fossiles, et com m e la continuité des 
couches n’existe pas com plètem ent, on ne peut affirm er 
leur identité. Il est fâcheux que les relations stràtigra- 
phiques ne perm ettent point de confirm er ce que sem 
blent indiquer les rares fossiles cités, c’est-à-dire l ’âge 

barém ien de cette formation.
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Je crois devoir à ce propos faire rem arquer com bien 
sont lâcheuses les tendances d’assim ilation à de grandes 
distances de terrains, dans lesquels on cite un petit nom 
bre d’espèces com m unes, sans s ’inquiéter des circons
tances' ètratigraphiques de leur gisem ent. A in si M. Ni- 
klès, dans un travail rem arquable sur le néocom ien du 
sud-est de l ’Espagne, présenté récem m ent à l ’Académ ie 
des sciences, conclut au développem ent considérable de 
la m er barém ienne dans la direction de l ’Est par rapport 
à la péninsule, par suite de la présence en A lgérie  de trois 
espèces d’Am m onites : A. Sophonisba Coq., A . difficilis 
d’Orb., A . Thetys d’Orb.. Or ces espèces trouvées chez 
nous, sans exception et avec beaucoup d’autres, dans les 
gisem ents de Sla, du Djebel Ouach, du Babor, de Teniet- 
el-Haâd et m êm e de Hadjar-Roum, appartiennent à. des 
faunes franchem ent néocom iennes (sen su  str icto). Et si ces 
fossiles peuvent se trouver en quelque lieu dans les assi
ses du barém ien, ce que je ne voudrais pas contredire en 
principe, à coup sûr ce n ’est pas en A lgérie, où elles ac
com pagnent les bélem nites plates et où les îlots ci-dessus 
exam inés sont les seuls reconnus et sont tellem ent res
treints en surface qu’il est à peine possible de les figurer 
autrem ent que par leur indice sur la  carte provisoire.

e»b) Coquand a attribué au calcaire à caprotines des 
m asses calcaires à texture com pacte, d’une teinte foncée 
contenant Requienia am m onia dans leur partie supé
rieure. Mais les échantillons de fossiles n ’ont pu être 
dégagés et la déterm inatiûn en a sans doute été faite au 
jugé. Il y  a donc des réserves à faire à cet égard jusqu ’à 
vérification, leur puissance serait de 75 m ètres près 
d’Aïn-Zaïrin. Coquand avait aussi jugé que les calcaires 
com pacts des crêtes du Chellala appartenaient au m êm e 
terrain, tout en déclarant n ’y  avoir pas trouvé de fos
siles. M. Pérou, de son côté, donne le nom  de grands 
calcaires à caprotines et à nérinées aux m êm es roches 
se m ontrant à Raz-el-Ma dans la m êm e chaîne ; on peut 
se dem ander si ces calcaires ne sont pas les équivalents 

de ceux dont il a été question précédem m ent au titre 
C i? a , ou de ceu x  à Requiena Lonsdali, qui appartiennent 
à l ’étage suivant,
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c „ a) S ’il' nous reste des doutes au sujet de l ’étage ur- 
gonien proprem ent dit, il n ’en est plus de m êm e pour 
l ’étage rhodanien à Orbitolina denticulata et H eteraster 
oblongus; car il se m ontre toujours escorté par ces deux 
fossiles caractéristiques. Dans l ’est, ce terrain  débute par 
des m arnes gréseuses, un peu développées seulem ent aux 
environs de Batna et qui renferm ent Ostrea aquila d’Orb., 

Heteraster oblongus d ’Orb., ou bien par une série de 
couches calcaréo-gréseuses avec lits m arneu x où se 
trouve encore Heteraster oblongus, avec Orbitolina len
ticulata d ’Orb. C’est à la base que dom inent les calcai
res. Dans les régions septentrionales, il tend à devenir 
plus calcaire dans son ensem ble et finit plus à l ’est dans 
la m êm e région par constituer de grandes et puissantes 
m asses com m e au Fedjouj. L ’H eteraster Tissoti Coq. 
s ’y  m ontre au m ilieu des Orbitolines, où je l ’ai récolté 
m oi-mêm e à Khenchela. La Requienia Lonsdali d’Orb. 
s’y rencontre aussi avec Nerinæa Pauli Coq.; Terebratula 
sella Sow. y  est fréquente, ainsi que beaucoup d’autres 
espèces habituelles à cet horizon, dont un certain nom 
bre spéciales à l ’A lgérie.

Dans le m assif de l ’A urès, cet étage form e une étroite 
ceinture au néocom ien du Djebel Lazereg et s ’élargit 
notablement vers l ’extrém ité nord-est de cette chaîne ; il 
occupe une assez grande surface autour du lam beau 
néocom ien qui form e le som m et du Djebel Chelia ; de 
m êm e dans le  m assif du Djebel N oughis, d’où i l  descend 
jusqu’à K henchela avec son faciès calcaréo-gréseux. Plus 
loin dans l ’est, il n ’y a  que de petits lam beaux douteux, 
com m e celui de Beccaria, à l ’est de Tébessa.

Le Djebel Tharf et le Djebel Fedjouj en sont entière
ment form és et dans le Djebel Bou-Arif, qui en est le 
prolongem ent, il form e ceinture à l ’ilot néocom ien qui 
ne se m ontre que ’dans Une assez faible étendue. D’après 
Tissot il en serait de m êm e des couches supérieures du 
Sidi-Rgheiss et de deux grandes bandes qui encadrent le 
bassin du Bou-Elmam  au sud-est de la Chebka-Selaoua. 
Le Djebel Oum -Guechih en serait encore form é, ainsi 
que d’autres îlots m oins im portants de la m êm e région, 

en des points où Coquand paraît avoir été d ’un autre
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sentim ent ; ce qu’il y  aura lieu cle vérifier. Il y en a 
quelques lam beaux autour d’A ïn-Yagouth et une étroite 
bande au nord-ouest de la chaîne de Chellala et d’au
tres îlots entrem êlés de lam beaux néocom iens dans les 
plaines qui s ’étendent au nord jusqu ’à Hammam-Grous. 
Dans la grande chaîne du Bou-Taleb une assez grande 
surface est occupée par lu i dans le Djebel Astalet et le 
Djebel Hammones, puis dans le Djebel Tifertassin, d ’où 
se détache une étroite bande qui entoure le m assif néo
com ien du nord-est du Djebel Afgan. Les autres m assifs 
néocom iens au nord et à l ’ouest des précédents ont 
aussi la m êm e ceinture plus ou m oins continue et, sur 
les plateaux situés au nord, le terrain form e de petits 
lam beaux accolés aux flancs ou encastrés dans les replis 
des calcaires néocom iens.

Dans le sud du Hodna, les couches de l ’étage rhoda
nien sont très développées, sinon en puissance du m oins 
en étendue ; à Bou-Saâda m êm e, elles com m encent par 
des calcaires rocheux suivis d’alternances de m arnes et 
de lits calcaréo-m arneux, où abondent Orbitolina lenti
culata, et ne sont pas trop rares Heteraster oblongus 
d’Orb., Toxaster Collegnoi A g., Pseudodiadem a Malbosii 
Cott., Salenia prestensis Des., Terebratula sella Sow. La 
puissance est d’une centaine de m ètres. Elles s ’appuient 
en concordance sur le systèm e de grès et de m arnes bi
garrées. Souvent recouvert par le terrain quaternaire ou 
par des form ations crétacées plus récentes, ce terrain se 
m ontre au jour en beaucoup de points depuis Eddis et 
A ïn-K erm am  jusqu ’au Djebel Bou-Khaïl et depuis l ’Oued 
El-Mela jusqu ’à Aïn-Rich sans trop changer de faciès : 
Djebel M edouar, Djebel Bou-Jeleïda (O uest), Djebel 
A ïn-Sultan, Hatba-bou-Ferdjoun, Téniet-ben-Maafa, Dje
bel Souaghib, El-Maghuen, vallée de Chegga, Aïn-Rich. 
Il doit encore se prolonger vers le sud-ouest com m e la 
chaîne du Bou-Khaïl, puisqu ’il paraît y  en avoir encore 
des affleurem ents dans le  Djebel Lazereg de Laghouat ; 
m ais cette région reste encore à étudier plus en détail.

Le terrain rhodanien existe au sud de Médéah et y  
form e sur le revers sud du Djebel Fernen un petit canton 
boisé de chênes-liège ; les couches form ées d’alternances
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argileuses et quartziteuses avec quelques intercalations 
de couches calcaires m ontrent des fossiles m al conser- - 
vés, où cependant on a pu déterm iner Ostrea aquila et 
reconnaître Orbitolina lenticulata. Elles sont fortem ent 
relevées, plissées et ont subi des actions dynam iques qui 
les ont un peu m étam orphisées. A u nord du péniten- 
tier de B errouaghia on y  observe des polypiers ; et peut- 
être est-on déjà dans le vrai néocom ien, car la série est 
ici très puissante.

A  Téniet-el-Haâd, une série assez puissante de calcaires 
compacts avec des m arnes et grès subordonnés renferm e 
Heteraster oblongus, Toxaster Collegnoi ? Salenia pres- 
tensis, Pseudodiadem a Malbosii, des Orbitolines et autres 

fossiles qui sont du m êm e horizon. Il y  a encore quel
ques études à faire pour reconnaître leurs relations strati- 
graphiques avec des grès disloqués qui les avoisinent 
et une série considérable de schistes et grès en dalles, 
qui letlr paraissent inférieurs, atteignent une grande 
puissance, m ais sont totalem ent dépourvus de fossiles.

On peut suivre ces couches calcaires, vers l ’Est jus
qu’au m assif de Taza, depuis l ’A chaoum  q ui culm ine 
à 1,800 m ètres, ju sq u ’au Djebel Matmata et au Djebel 
El-Louhe. V ers le  Nord-Ouest elles form ent le m assif de 
l ’Am rouna ; M. Pierredon les a suivies dans cette di
rection jusq u ’aux Sra-Darchouch et Djebel Argoub-el- 
Kreil. Mais dans cette région insuffisam m ent explorée, 
il est presque certain que les horizons inférieurs sont 
représentés, tels que le grand systèm e des grès sous ja- 
cents aux couches à Heteraster oblongus et les alter
nances de calcaires, de m arnes et dé grès à Ostrea Cou- 
loni et rectangularis. Le Djebel Zaccar a son flanc m é
ridional constitué par des calcaires com pacts puissants 
où les fossiles font défaut, m ais qui gisent sous le ter
rain de Gault et doivent représenter les calcaires à He
teraster de la  région de Téniet-el-Haâd. Il en. est de 
m êm e du Djebel Doui et plus à l ’ouest encore du Te- 
m oulga, où ces calcaires renferm ent des gisem ents im 
portants d’hém atite brune qui en rem plissent des cavités 
de corrosion. La rencontre d ’Ostrea aqu ila  à Aïn-Lelou, 

au nord de l ’Ouarsenis, indique l ’existence probabje du

fi
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nèocom ien supérieur dans cette région ; m ais c ’est une 
vérification à taire.

On a suivi le développem ent du terrain rhodanien du 
BourKhail jusqu’aux environs de Laghouat ; on le re
trouve sur les hauts plateaux au nord de ce centre. 
A u nord, de Djelfa, il form e un petit affleurem ent près 
du Moulin, sous des grès probablem ent albiens ; Nicaise 
y  a trouvé Heteraster oblongus d ’Orb., Terebratula sella 
Sow. La chaîne qui se développe au nord du Zarhez- 
Chergui est principalem ent form ée de terrain rhodanien 
qui fait suite au Tiberguent et est recoupé à Guelt-es- 
Setel par la route d’A lger à Laghouat. Réquienia Lons- 
dali Math, a été trouvé par M. Péron près d’Aïn-Ham- 
m am  ; Orbitolina lenticulata a été rapporté des Seba-Rous 
par l ’ingénieur Ville, et Nicaise a recueilli à Aouinet-el- 
Hamir un Toxaster attribué par lu i au com planatus, m ais 
qui est plus probablem ent T. africanus et qui indique
rait dans ce cas la présence probable de l ’hauterivien. 
On est presque ici en plein désert et les études géologi
ques y  sont com pliquées de difficultés de bien des sortes : 
abri, sécurité et ravitaillem ent.

Le terrain rhodanien est assez peu développé dans le 
Tell de la province d’Oran. Le principal, gisem ent est 
constitué par des calcaires blancs plus ou m oins m ar
neux qui surm ontent directem ent les grés à grosses no
tices à Daya et renferm ent im m édiatem ent Heteraster 
oblongus et quelques autres rares fossiles. Ces calcaires 
s ’étendent vers le sud-ouest jusqu ’au Djebel Beuguirat, 
occupant une surface ovalaire de 40 kilom ètres sur 24. Ils 
sont assez hom ogènes et peuvent avoir une épaisseur voi
sine d’une centaine de m ètres. Il en existe un petit lam 
beau sem blable au-dessus d’Aïn-Requiza, près de Tellout. 
V ers le Sud, cette form ation est très peu développée ; j ’en 
connais un lam beau qui couronne les grès à dragées 
à Kreneg-Azir, au nord de G éryville ; il y  en a aussi 

quelque représentant dans les chaînons qui avoisinent 
la  lisière du Sahara com m e près des Ksours de Chellala ; 
m ais l ’identité de faciès avec des calcaires cénom aniens 
de la  région ne perm et pas sûrem ent de les reconnaître 
.lorsque les fossiles font défaut,
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Je n ’ai point eu occasion de les observer dans le Djebel 
Am our proprem ent dit, m ais je n ’oserais pas affirm er 
leur absence. Dans la région littorale il en existe un té
m oin en quelque sorte m inuscule dans le pays des Tra- 
ras. Il est form é d'une m arne blanchâtre grum eleuse, 
mise à jour par les travaux de la route de Nem ours à 
Maghrnia et dans la quelle M. Pouyanne a recueilli Toxas- 
ter Collegnoi. Il n ’est pas probable qu ’un gisem ent un 
peu étendu de ce terrain existe dans cette région sans 
avoir été reconnu par ce géologue, qui l ’a étudiée avec 
soin ; aussi l ’isolem ent de ce terrain est-il bien singulier.

Il se pourrait cependant qu’il fut aussi représenté 
dans le m assif littoral d’Oran dans des schistes calca- 
reux plus ou m oins lam inés, qui à A rzew  renferm ent 
une Orbitoline déformée com m e les Bélem nites et A m 
m onites qui l ’accom pagnent, par conséquent de déter
m ination incertaine com m e espèce, m ais certaine com m e 
genre. Un gisem ent analogue existe à la pointe de l ’A i
guille, et il est à peu près certain que le terrain crétacé 
n ’est pas étranger à ce m assif que les actions dynam i
ques ont m odifié de m anière à en rendre bien obscure 
la structure prim itive. M. B leicher avait d’abord attribué 
ces couches à l ’oxfordien, puis au lias ; m ais la pré
sence certaine d ’Orbitolines les exclut des form ations 
jurassiques.

c ,) Le terrain aptien , proprem ent d it, paraît être 
assez m édiocrem ent représenté en A lgérie, où Coquand 
a déterm iné ainsi un ensem ble d’argiles bleuâtres et 
grisâtres fossilifères et d 'argiles schisteuses noires qui 
dans le  haut de l ’Oued Cherf reposeraient sur les calcai
res à Requienia am m onia M ath., ci-dessus cités et dont 
l ’épaisseur serait de 50 à 60 m ètres. Les fossiles signalés 
sont Belenm ites sem icanalicatus B la in v ., Am m onites 
Nisus d ’Orb., A . Martini d’Orb., A . gargasensis d ’Orb., 
A. striatisulcatus d ’Orb., A . D uvalianus d’Orb., A. Em &. 

_ rici R asp., A. Guettardi Rasp., A. D ufrenoyi d ’Orb., 
Ancyloceras g jg as d’Orb., P tychoceras lœ vis M ath., puis 
une série d’espèces d’am m onites à nom s puniques don
nés par Coquand et qu’on est un peu étonné de voir, 
dans une publication plus récente, descendre dans l ’é-
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tage nèocom ien proprem ent dit ; ce qui s’explique assez 
m al pour des fossiles récoltés par l ’auteur lui-m êm e et 
peut donner à penser qu ’il peut aussi y  avoir eu d’autres 
confusions ; ce sera à vérifier.

Chez les Flittas, dans la  province d ’Oran, où nous 
avons signalé les petites am m onites ferrugineuses, on 

•peut bien citer quelques espèces qui figurent dans les 
listes de fossiles aptiens : A . striatisulcatus d’Orb., A. 
Guettardi Rasp. par exem ple, m ais elles s’y  rencontrent 
avec d’autres barém iennes ou m êm e hauteriviennes, tel
les que Terebratula prœ longa Sow, Am m onites rouya- 
nus d’Orb., dans des stations indivisibles stratigraphi- 
quem ent et qui ne sauraient se prêter à cette déterm i
nation.

J’hésite beaucoup à rapporter à cet horizon u n  sys
tèm e m arneux très puissant qui a une grande analogie 
de faciès avec les m arnes du pays des Frittas et m êm e 
avec celles du Mebtoué, entre lesquelles ses gisem ents 
se développent ; m ais je n ’y  ai point trouvé de fossiles. 
Dans la  vallée de l ’Oued El-Hammam, en amont de Du- 
blineau, où elles couvrent une très grande surface jus
q u ’auprès du plateau de Tizi, elles s ’intercalent dans les 
zones supérieures de nom breux lits calcaires plus ou 
m oins m arneux et passent sans conteste possible sous 
des assises m arno-gréseuses à Belem nites m inim us List, 
et S o la riu m . ornatum  Fitton, par conséquent le gault. 
Le revers septentrional du m assif m ontagneux des Beni- 
Chougran m ontre ces m arnes dans tous les profonds 
ravins qui séparent ses contreforts et, au voisinage de 
Kalaa, elles paraissent supérieures, sans cependant que 
cela soit bien certain, à des coùches m arnogréseuses 
renferm ant des m oules de rostellaires et un oursin dif
ficile à distinguer de Epiaster polygonus d’Orb. Elles 
seraient donc com prises entre le rhodanien et l ’albien, 
donc aptiennes ; ce qu’il s ’agira de vérifier par des ex
plorations ultérieures.

En résum é, le  groupe néocom ien constitue en A lgé
rie une série assez spéciale qui ne cadre qu ’approxi- 
m ativem ent avec la série européenne.

L’horizon aptien fossilifère paraît confiné dans une
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région restreinte de la province de Constantine et cor
respondrait assez bien avec celui de la  région classique ; 
sa représentation est douteuse dans l ’Ouest. L ’horizon 
rhodanien acquiert une grande puissance dans l ’est de 

l ’A lgérie, où il paraît confiné sur les hauts plateaux et 
dans le m assif m éridional du centre, ayant de com m un 
avec la  localité classique l ’abondance des Orbitoiines. 
Il paraît m anquer cependant sous l ’aptien de la  vallée 
du Cherf. On le retrouve encore dans la province d ’A lger, 
m ais dans l ’intérieur du Tell, sous Téniet-el-Haad, et se 
réduit considérablem ent en surface et en puissance dans 
la province de l ’Ouest, où je n 'ai pas rencontré l ’Orbi- 
toline.

L ’horizon d’Orgon paraît être assez peu caractérisé 
com m e form ation indépendante et sauf le Requienia 
Lonsdali qui se rencontre à la base de l ’horizon rhoda
nien, les autres fossiles cités com m e lu i appartenant 
ont été déterm inés de sentim ent d ’après des sections 
de test observés sur des calcaires com pacts apparte
nant le plus souvent à la base de ce m êm e horizon 
rhodanien. Il m anquerait du reste dans les deux pro

vinces de l ’Ouest et du Centre.
L ’horizon de Barèm e ne peut trouver en A lgérie  d’a

nalogue classique que dans les gisem ents du Tell infé
rieur Oranais où leurs relations stratigraphiques sont 
m asquées par des form ations plus récentes. Mais dans 
un tableau com paratif des deux séries d’horizons d ’Eu
rope et d’A lgérie, on serait tenté de m ettre en regard de 
ce barém ien cette im m ense forr&ation des grès à aman
des, qui s’étendent sur toute la chaîne saharienne du 
cercle de Bou-Saâda jusqu ’au delà de la frontière du 
Maroc et se développe aussi dans le Tell Oranais et dans 
une région assez rapprochée des gisem ents de l ’Oued 
Mebtoué pour en rendre le synchronism e douteux et 
m êm e incom préhensible. Dans toute cette région il n ’y 
a rien entre ces grès et le" rhodanien.

L ’horizon néocom ien (sensu stricto) est bien représenté 
paléontologiquem ent et sérialem ent par nos gisem ents 
à bélem nites plates, à Toxaster africanus, équivalent 
de T. com planatus, Terebratula prælonga, etc. Mais la
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chose est m oins évidente pour la  subdivision en hau- 
terivien  et valangien ; il est en effet possible d ’établir 
une division pétrographique entre les calcaires et grès 
à spatangues et les argiles et m arnes inférieures ; m ais 
il y  a m oins de concordance paléontologique, parce que 
le faciès du terrain est différent et influe principalem ent 
sur celui des faunes. L ’horizon de Berrias n ’est repré
senté que par ses fossiles rem aniés dans l ’étage précé
dent et sur un seul point de la province de l ’Ouest.

§ 2. —  G roupe cén om a n ien .

Figuré sur la carte provisoire par la teinte m oyenne 
et l ’indice cm.

c 1-3) L’étage du Gault ou A lbien  de d ’Orbigny est sur
tout une form ation d’origine détritique en A lgérie, pre
nant en certaines régions une puissance considérable, 
plusieurs centaines de m ètres et au contraire se rédui
sant en certains autres lieu x  en un sim ple horizon de 
fossiles ; il n ’y  est point susceptible de s ’adapter aux 
divisions adm ises en France. C’est dans la province 
d’A lger qu ’il prend le plus grand développem ent. A  Mi- 
lianah, toute la chaîne des A ribs et tout le revers m éri
dional de la chaîne des Braz le m ontrent form é d ’ar
giles brunes, gréseuses, alternant en petits lits avec de 
petits bancs quartziteux, renferm ant des lignes de 
rognons d ’hydroxyde de fer. A  divers n iveaux on y  
trouve des m asses puissantes de grès quartziteux d ’ap
parence sporadique et se reliant presque brusquem ent 
avec les couches rubanées dans lesquelles elles consti
tuent une concentration d’apports sableux. Les parties 
supérieures sont peu ou point gréseuses. A  Milianah, il 
y  en a plus de 300 m ètres d’épaisseur visible d ’aspect 
uniform e, sauf les masses quartziteuses. A u voisinage 
de la partie supérieure, j ’ai récolté Belem nites m inim us 
Lister, Nautilus Clementi d’Orb., Am m onites m am m ilaris 
Schl., A. Beudanti Brong., A . M ayorianus d’Orb., He- 
m iaster et Toxaster inédits. Le contact de ces couches 
avec les calcaires néocom iens s ’opère par des couches 
com plètem ent modifiées dans leur texture par des '

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-  71 -

actions dynam iques et n ’éclaire guère leurs relations 
stratigrapliiques. A u nord du Zaccar, A. m am m ilaris s’y  
rencontre encore.

Son existence dans la province d ’Oran m e paraît être 
très restreinte. Dans le sud je ne l'a i reconnu nulle 
part ; s’il  s’y  trouvait représenté par des grès, com m e 
dans le Tell, il ne serait pas facile de le distinguer des 
grès néocom iens ; m ais l ’absence habituelle de l ’étage 
rhodanien interstratifié ne l ’y  rend pas probable et dans 
le Djebel A m our il est présum able que les citations de 
la présence de ce terrain doivent plutôt se référer au 
néocomien. Dans le Tell on observe des assises gréseu
ses assez puissantes qui reposent sur les m arnes à 
Am m onites ferrugineuses du néocom ien et dans lesquels 
je n ’ai point trouvé de fossiles. Elles sont assez dévelop
pées chez les Flittas entre Mina et D jediouia; je les avais 
d’abord considérées com m e albiennes pour leur assigner 
une teinte sur les cartes, m ais je pense m aintenant 
qu’elles pourraient tout aussi bien représenter les grès 
néocom iens. C’est un point à éclaircir par de nouvelles 
recherches chez les Beni-Ouragh. Il existe un lam beau 
plus certain dans la  vallée de l ’Habra, au voisinage de 
Dublineau, sur le versant de droite de la  vallée de 
l ’Oued El-Louze. Un systèm e de m arnes, de calcaires 
m arneux et de grès en gros feuillets alternants plonge 
vers le Nord-Est sous des calcaires à Discoidea cylindrica 
et renferm e quelques fossiles : Belem nites m inim us Lis
ter, Solarium  ornatum  F itt., qui justifient cette attribu
tion. C’est un faciès plus vaseux ; m ais peut-être faut-il 
y réunir des m asses gréseuses, qui sur la rive gauche de 
l ’Oued E!-Hammam reposent sur les m êm es m arnes néo
com iennes que su r  la rive droite.

A  l ’est du grand m assif albien de Milianah, après une 
interruption par recouvrem ent de form ations plus récen
tes, on retrouve dans le m assif de Mouzaïa et de Blidah 
une form ation gréseuse qui dans les gorges de la Chifîa, 
au sud de l ’Oued Merdja, passe sous les assises calcaires 
à Am m onites navicularis et repose sur une m asse puis
sante de schistes en dalles analogues à ceux du Camp- 
des-Chènes de la  route de Téniet-el-Haâd et classés
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com m e néocom iehs ; m ais ni dans ces grès ni dans leur 
substratum  on n ’a pu contrôler cette classification par 
des fossiles. C’est le m êm e cas que chez lés Flittas. 
Sous Médéa, ou plutôt sous le village de Lodi, dans le 
Djebel Taskroun et de l ’autrve côté de l ’Oued El-Arch 
dans le Djebel Ilaouara, le gault est form é d’argiles 
vertes ou bigarrées alternant avec des plaquettes, des 
lits ou de gros bancs de grès, que recouvrent des cal
caires m arneux dans lesquels A . inflatus est associé à 
A . Mantelli et appartiennent ic i à la base du rhotoma- 
gien. L eur épaisseur est assez faible et on y  a recueilli 
un certain nom bre d’am m onites énum érées par Co- 
quand en 1862, que je n ’ai point retrouvées et qui y  
sont certainem ent au m oins très rares, sauf quelques 
tronçons de A . m am m ilaris et A. m ayorianus. A u  sud 
de ce point le terrain  se retrouve près et au nord de 
Berrouaghia, où il n ’est plus représenté que par un cal
caire gréseux de m oins d’un m ètre d ’épaisseur où l ’A m 
m onites L yellii Leym . est associé à A m . Beudanti et à 
Belem nites m inim us List. Dans un banc très sem blable 
sous tous les rapports et à 1 k. à l ’Est on trouve Ostrea 
aquila, m ais il n ’est pas absolum ent certain que ce soit 
le m êm e banc.

Plus à l ’Est, ce terrain prend un plus grand dévelop
pem ent en puissance et extension chez les Beni-Slim an 
et chez les Aribs au nord d ’Aum ale. Ici c ’est le m êm e 
faciès rubané de Milianah avec les m êm es plissem ents. 
On y  trouve des am m onites identiques, A. Beudanti 
Brong., A . latidorsatus M ich., A . m ayorianus d’Orb., etc. 
Belem nites m inim us List., Terebratula Dutem plei d’Orb., 
etc. Ce terrain reparaît au nord de Bouïra dans la vallée 
de l ’Oued Djem m a et en quelques points du pied m éri
dional du D jurjura. La bande des A ribs se prolonge vers 
l ’Est dans le pays d’El-Iisar pour pénétrer au sud des 
Beni-M ansour dans la  province de Constantine et s’y  
poursuivre chez les Beni-Abbès et peut-être au delà. Mais 
dans cette dernière région les assises sont b ien  m oins 
gréseuses, p lu s argileuses et m oins rubanées, par suite 
de plus d ’hom ogénéité. Ici le figuré des contours du ter
rain est encore à relever, parce q u ’il avait été m éconnu
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par l ’ingénieur Tissot, qui l ’avait en grande partie classé 
comme suessonien.

Dans l ’est de la  province de Constantine, Coquand 
a signalé la présence du gault dans la vallée de l ’Oued 
Cherf, où il repose sur l ’aptien et se com poserait de 25 
mètres d’argiles bleuâtres renferm ant A m m onites Beu- 
danti B rong., A . latidorsatus M id i., Hamites Bouchardi 
d’Orb., H. rotondus Sow ., Turrilites Puzosi d’Orb. C’est un 
faciès particulier, m ais que pouvait faire prévoir la m odi
fication vaseuse de l ’est de la  province d’A lger. Le faciès 
de ce terrain est tout autre dans la  région du sud de la 
province de Constantine, où il se m ontre dans le m assif 
du Bou-Taleb. L à M. Brossard a constaté qu ’il était for
tement transgressif sur le rhodanien, cé qui lu i donnait 
une certaine indépendance, que nous verrons aussi se · 
produire relativem ent au terrain cénom anien, qui lu i est 
également superposé en transgression.

Il y  débute par des couches calcaires contenant des 
Am m onites inflatus Sow . et ayant une quinzaine de m è
tres d ’épaisseur près de la  m aison forestière ; dans ce 
faisceau, M. Le Mesle a trouvé une m ince couche phos
phatée discontinue, renferm ant, d ’après M. Péron, A m 
monites Bouchardianus d’Orb., A . cristatus Deluc, A. 

varicosus S ow ., A. inflatus S ow ., Hamites virgulatus 
Brong., H. flexuosus d’Orb., A . favrinus P ict.-B oux., 
H. rotundus So w ., Ptychoceras galtinus P ict., H emiaster 
aum alensis Coq., Enallaster Tissoti Coq. ? Au-dessus, des 
argiles jaunâtres ou rouges, liantes, d’une quinzaine de 
mètres d’épaisseur supportent des poudingues rouges 
ou grès form ant un escarpem ent de 10 m ètres de hau
teur, qui s ’étend au loin. Ils supportent des grès gris 
et rouges peu durs, que recouvrent d ’autres calcai
res d’abord m arneux, puis siliceux, dans lesquels on 
retrouve A m m onites inflatus et A . m ayorianus d’Orb. 
M. Péron croit y  avoir trouvé Enalaster Tissoti. Dans 
cette région il ne form e q u ’une étroite bande, d’une 
épaisseur totale de 70 à  80 m ètres, depuis le Djebel 
Bou-Yche ju sq u ’au delà du Djebel M akrous.

Dans le cercle  de Bou-Saâda ce sont des grès à grain 
fin, jaunâtres, en gros bancs, avec quelques alternances
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de m arnes jaunes qui form ent la base de l ’étage et sont 
surm ontés de calcaires et de m arnes ou argiles alter
nantes sur une faible épaisseur et passant à des calcai
res m assifs assez puissants, dans lesquels on retrouve 
encore l ’Am m onites inflatus. A  Eddis, les grès sont re
couverts par des m arnes verdâtres gypsifères, alternant 
avec des calcaires dont un banc renferm e beaucoup de 
Gastéropodes siliciiiés ; et ceux-ci sont surm ontés par 
des calcaires m assifs. M. Péron a recueilli dans un de 
ces petits lits m arneux l ’Enalaster Tissoti. II y  a là une 
anom alie singulière, car le fossile ainsi nom m é par Co- 
quand provient bien réellem ent des couches à Orbito- 
lines. J ’en ai recueilli m oi-mêm e à Khenchela un exem 
plaire auquel j ’ai laissé un peu de gangue contenant 
encore ce foram inifère. Il n ’est donc pas possible de 
m ettre en doute, ainsi que le fait M. Péron, sa prove
nance rhodanienne. Mais on peut le faire pour la déter
m ination exacte du fossile du Bou-Taleb et d’Eddis et, 
si elle se vérifie,'constater la longue persistance de cette 
espèce qui cesse ainsi d’être caractéristique, contraire
m ent à la plupart des types d’échinides. Le rôle pres
que prépondérant par sa persistance que sem ble jouer 
ici Am m onites inflatus indique un phénom ène inverse, 
c ’est-à-dire l ’apparition plus précoce d’une espèce qui 
jouera encore un rôle dans l ’époque suivante en A lgérie 
et qui en Europe paraît propre aux couches supérieures 
de passage.

Le gault ainsi constitué joue un rôle im portant dans 
la région, au sud de Bou-Saâda : Oum -el-Alleg, Tsegna, 
Bou-Ferdjoun, Nattah, Chegga, etc. ; dans celle de l ’ouest 
du Dolat-Azedin jusq u ’à Hamel et, d’après M. Brossard, 
plus loin encore, vers Kichan et Mnaah. Il doit s’étendre 
plus à l ’Ouest dans le m assif qui longe le bassin du Zha- 
rès ; car dans les conglom érats qui avoisinent le Rocher- 
de-Sel abondent des blocs de calcaire blanc à fossiles 
gastéropodes silicifiés. A u Nord il s'étend par le Baten 
jusq u ’à Aïn-Kerm am  et au Djebel Selleth, avec les carac
tères signalés à Eddis, qui est au pied de ce m assif. Le 
gault est très peu connu dans la région orientale du sud 
de la province de Constantine. Il consiste au bas du re-
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vers nord du m assif de l ’À urès en argiles et m arnes 
rouges avec des poudingues et des grès en gros bancs 
subordonnés com m e au nord du Hodna et dans lesquels 
on n’a point trouvé de fossiles.

En term inant ce qui est relatif au gàult, je crois de
voir rem arquer encore com bien sont fâcheuses ces in
dications à distance, d’après un seul fossile, d ’horizon 
géologique que l ’on s'acharne à poursuivre. A insi Co- 
quand place à Hadjar-Roum l ’étage du gault d'après la 
présence en ce point de l ’A plocyathus · conulus Mich. 
(d’Orb.). Or ce fossile est associé à Belem nites latus dans 
le même lit ; ce n ’est pas du reste cette espèce, com m e 
on doit s’y  attendre, et il n ’y  a point de gault à Hadjar- 
Roum ni à de grandes distances autour.

c4'3) Cet étage com prend tout le cénom anien de d’Or- 
bigny, que l ’on ne pourrait q u ’arbitrairem ent diviser 
comm e Coquand en rhotom agien et carantonien, ainsi 
du reste que l ’a reconnu M. Brossard et confirm é 
M. Péron. C’est partout un ensem ble caiCaréo-marneux, 
où les calcaires durs alternent avec des m arnes fissiles 
ou délitescentes, le plus souvent très fossilifères. Dans la 
région de Tébessa, d’après Coquand, des m arnes argi
leuses délitescentes supportent un systèm e puissant de 
calcaires grisâtres durs, m ais rogn oneux à leur contact 
avec des m arnes grises, form ant ensem ble de nom 
breuses alternances ; Belem nites u ltim u sd ’Orb., A m m o
nites Mantelli Sow ., A. rhotom agensis L an ck ., Scaphi- 
tes æqualis S ow ., Turrilites costatus L an ck ., T. scheu- 
chzerianus Bosc., quelques gastéropodes, beaucoup d’a- 
cephales, la plus part nouveaux et parm i e u x  Ostrea 
Delettrei Coq., 0. S cyp h ax Coq., 0. O verw egei Coq. 
(non Buch.), 0. auressensis Coq. Au-dessus vient un 
autre systèm e de m arnes et de calcaires avec Ostrea fla- 
bellata d’Orb., 0. carinata L am ck., Nautilus triangularis 
Montf., Terebratula biplicata Defr., Hemiaster Desvauxi 
Coq., A spidiscus cristatus E. H. Au-dessus encore des 
marnes sans fossiles, puis des calcaires m arneux feuille
tés, renferm ent Inoceram us problem aticus d’Orb. (labia- 
tus Schl.). Le m êm e auteur donne une constitution pres
que identique pour les environs de Khenchela.
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Je dois avouer que cette succession de îaunules ne 
m 'a pas paru aussi évidente que cela dans l ’excursion 
géologique que j ’ai faite dans ces deux localités et que. 
je n ’ai pas su les retrouver, probablem ent parce qu’elles 
avaient sim plem ent été systém atisées par cet auteur. 
L ’ingénieur Tissot, qui avait surtout étudié en détail les 
environs de Batna, sa prem ière résidence, adm ettait 
une zone inférieure de m arnes noires plus ou m oins 
schisteuses (gault?), passant à des calcaires schisteux 
ou noduleux, puis à des bancs calcaires com pacts conte
nant Radiolites Nicaisii Coq., Epiaster m axim us Coq., 
E. Vattonei Coq., "des bélem nites (ultim us d’Orb.), tur- 
rilites, etc. Au-dessus des précédentes assises un sys
tèm e m arno-calcaire à ostracées : Ostrea S cyp h ax Coq.,
0. Oxyntas Coq. (0. Overw egii C oq., non Von Buch),
0. auressensis C o q ., 0. M ermeti C o q ., O. flabellata 
d’Orb., A spidiscus cristatus Edw. Haim ; puis les calcai

res des cim es du Djebel M etlili recouvrant le tout avec 
Radiolites cornupastoris d’Orb. On peut déjà apercevoir 
une différence de distribution des espèces d’huîtres, et 
cependant Coquand m aintient pour Batna la m êm e dis
tribution qu’à Tébessa ; question de systèm e.

Le terrain cénom anien, ainsi constitué dans la pro

vince de l ’Est, form e d’abord deux petits îlots au sud 
de Tébessa, Djebel Anouel, Djebel Chetiatif et un assez 
grand au Nord, depuis le Djebel Halloufa jusqu ’au grand 
coude de l’ Oued Mellègue, au nord de Hadjar-ed-Dibe ; 
m ais sur cette surface percent p lusieurs îlots néoco
m iens et se superposent d’autres îlots de turonien et de 
form ations plus récentes. A  Hadjar-el-Dibe et au Bordj- 
Morsot on a constaté de riches gisem ents de fossiles. 
A u sud-ouest de Khenchela, le cénom anien perce en 
plusieurs grands îlots au travers du turonien, aux Dje
bels Foughar et Tougour, au x  Djebels Adahou et Ton- 
gom. Il form e ceinture autour du m assif du Djebel Nou- 

ghis, se prolonge entre celui-ci et le Djebel Chellia, qu’il 
borde aussi du côté nord. Il y  en a encore un lam beau 
à l ’est de l ’Oued Chem ora, vers Bir-el-Asfour ; on le 
retrouve plus près de Batna, au Djebel Iche-Ali et au 
Djebel Tafougralt. Il form e plusieurs grands îlots entre
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Medoukal, El-Kantara et El-Outaya. Il reparaît encore au 
nord-ouest de B iskra en une bande arquée étroite, m ais 
assez longue.

A u nord de cette région, dans le Tell, Coquand a dé
crit une série crétacée en quelque sorte condensée, dans 
laquelle le cénom anien est représenté par une vingtaine 
de m ètres d ’épaisseur d ’un calcaire renferm ant A m m o
nites varians S ow ., Turrilites costatus L am ck., Hippuri- 
rites organisans Des., Radiolites cornupastoris d'Orb., 
Ostrea Scyph ax C oq., Hemiaster Fourneli var. Desh. 
C’est un faciès particulier à la partie haute du bassin 
de l ’Oued Cherf, étudié à Aïn-Zaïrin et Oued Chéniour.

M. Brossard a ainsi établi la  succession des assises 
dans les deux m assifs m ontagneux de l ’ancienne subdi
vision m ilitaire de Sétif, qui sont séparés par le chott 
El-Hodna. Il fait com m encer l ’étage au-dessus des bancs 
à Am m onites inflatus, ce qui porterait à adm ettre que 
dans cette région ces bancs se rattachent au gau lt plus 
intim em ent q u ’ils ne le font dans l ’Ouest. C’est à la base 
un groupe argilo-calcaire dont les bancs calcaires sont 
m inces, m arneux ou com pacts dans la  chaîne du Nord ; 
plus com pacts et plus durs dans la chaîne du Sud. On 
y  trouve A m m onites rhotom agensis B rong., Ostrea co- 
nica d’Orb., 0. O xyntas Coq. ; un deuxièm e groupe est 
surtout argileu x, à argiles un peu plastiques, noires, 
grises ou verdâtres. Dans la chaîne du nord elles con
tiennent des cristaux de gypse et sont souvent salées. 
Dans la chaîne du Sud elles renferm ent des intercala
tions de couches de gypses p lus ou m oins puissantes. 
Les fossiles sont Am m onites Mantelli S ow ., Ostrea flabel- 
lata d’Orb., 0. M ermeti Coq., Hemiaster batnensis Coq., 
Heterodiadema lyb icu m  Cott. etc. C’est à cette époque 
sans doute q u ’a dû vivre  l ’Iguanodonte qui a laissé les 
traces de ses pieds sur la surface ües~calcaires non en
core durcis, sur lesquels ces argiles reposent près 
d’A m oura, traces signalées com m e ornitichnites par 
Mm . Le Mesle et Péron.

Le groupe cénom anien supérieur est form é de calcai
res m arneux en petits bancs superposés sans alternance 

argileuse. On y trouve Ostrea sitifensis Çoq,, Codiopsis
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dom a A g., etc. C’est surtout dans le Bou-Khaïl que se 
développent les bancs gyp seux et cela sur une cinquan
taine de m ètres d’épaisseur, et ce faciès se prolonge au 
loin dans le Sahara jusqu ’auprès du pays des Touaregs. 
Une coupe de détail donnée par M. Péron, D escrip tion  

g éolo g iq u e de l ’ A lgérie, dém ontre par la  liste de ses fos
siles que les ostracées y  dom inent et que les céphalopo
des y  sont rares. Pour m on com pte, je n ’y  ai trouvé de 
cet ordre que Turrilites costatus d ’Orb. et en exem plai
res très rares. On pourra consulter avec fru it ce que 
M. Brossard et M. Péron ont écrit sur ces gisem ents dans 
leurs publications.

Le cénom anien constitue une bande très étroite au sud 
de Bou-Taleb, contre les couches du gault et celles du 
rhodanien soulevées com m e les siennes ; ce qui constitue 
une transgressivité m anifeste. Il réapparaît à l ’Ouest au 
Djebel Soubella et se prolonge en une autre bande un 
peu m oins étroite qui va  contourner le chaînon du Dje
bel Mahdid pour revenir vers l ’Est au revers nord de la 
chaîne jusqu ’au delà du Djebel Nechar. Un autre îlot 
im portant s'étend au nord du Kef-el-Acel et du Djebel 
Tarfa, jusqu ’auprès du village de Dahla ; on peut y  ratta
cher plus loin encore, dans la province d’A lger, celui du 
Djebel Abdalah. Dans la région du Sud, le cénom anien 
est bien plus étendu. On le trouve d’abord à l ’ouest du 
Djebel Sellath, vers Benzou, et dans le Djebel Zemera. 
Dans la  partie centrale de la  région, il form e la  m ajeure 
partie des m ontagnes du Djebel Frenin au Djebel Me- 
naâh, d ’où il se prolonge vers l ’Ouest pour passer au 
nord de Djelfa, en une bande étroite qui se continue 
pour aller contribuer à form er le versant sud d’une 
partie au m oins du Djebel Senalba. Il affleure sur le 
versant sud-est du Djebel Msaad en longues lignes ro
cheuses ; il contourne le Djebel Bou-Sfoula et le Djebel 
Gmaïn ; puis reparaît à l ’est d’Aïn-Mgarnez.

Le chaînon du sud m ontre le cénom anien tronçonné 
par un affleurem ent néocom ien en deux grands lam 
beaux allongés, l ’un s’étendant du Djebel Mzizou jus
qu ’au delà du défilé de Sadouri, l ’autre constituant le 

Djebel Bou-Khaïl proprement dit, ou plutôt son versant

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-  79 -

m éridional. Je reproduis ici, com m e exem ple de consti 
tution locale, une section relevée par M. Brossard dans 
cette chaîne, depuis l ’entrée du défilé de Kem era-el- 
Foukani jusq u ’au ras Ouzina qui le culm ine :

1° Alternances très régulières de calcaires et d’argiles,
ceux-là très durs, bleuâtres, parfois m arneux : Ostrea
Scyphax abondant..........................................................  35™

-2° A rgiles verdâtres ; quelques bancs calcaires, 
couche de gypse, surm ontés de calcaires blancs 35 

3° A rgiles verdâtres, liantes, gypseuses et salées. .  56
4° Cargneule, calcaire, gypse, argiles vertes ou 

noirâtres gypseuses avec H em iaster batnensis
Coq., H. Nicaisii C o q ...............................................  28

5° Couches puissantes de gypse b la n c ................... 42
6° Calcaire en zones régulières, durs, noirs et

jau n âtres..................................................................... ·, 14
7° Gypse..............................................................................  14
8° Marnes jaunâtres : Ostrea conica d’Orb., O. 

flabellata d’Orb., O. auressensis Coq., Holecty- 
pus serialis Desh., Pseudodiadem a batnensis,
Turrilites tenouklensis C o q ....................................  8

9° Dernières couches de g y p se ..................................  8
10° Bancs argilo-calcaires : petites Ostrea Mer- 

meti Coq. Turonien au-dessus...............................  70

T otal ...................................... 250m

A u x  environs d’Aum ale on observe prem ièrem ent de 
gros bancs calcaires rigides séparés par des lits argi
leux au-dessus desquels cessent les assises à espèces 
albiennes ; ils sont dépourvus de fossiles. Au-dessus 
une zone m arneuse contient des fossiles ferrugineux : 
Am m onites inflatus Sow ., Turrilites B ergeri Brongt., 
Hamites sirrf^lex ; faune de transition qui, ici, se lie plus 
intim em ent à la  faune supérieure par de fréquents pas
sages. Puis des calcaires m arneux avec Am m onites 
Mantelli Sow ., A. rhotom agensis Lam k., Radiolites Ni
caisii Coq., Hemiaster aum alensis Coq., divers Holaster, 
Discoidea cylindrica Ag. Au-dessus, m arnes fissiles argi

leuses contenant Scaphistes æqualis-Sow., Turrilites cos-
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tatus L am k., Solarium  Vatonnei Coq. et d’autres espè
ces apparues déjà dans l ’assise précédente : A m m onites 
M artim preyi Coq., A . Veliedæ M ich., Turrilites Bergeri 
Brongt. Elles sont recouvertes par des calcaires nodu- 
leu x  où Badiolites Nicaisii reparaît avec beaucoup d’our
sins : Holaster nodulosus A g ., Epiaster Vatonnei Coq., 
Hemiaster Nicaisii Coq., H. aum alensis Coq. (qui avait 
apparu dans le gault), Discoidea cylindrica A g. ; puis 
vient une zone m arneuse avec Am m onites ferrugineuses 
et Discoidea Forgem oli Coq. ; puis une réapparition de 
plusieurs des oursins précédents avec Epiaster V illei 
Coq., abondant dans une couche épaisse de calcaire 
m arneux. La série se term inerait par une puissante as
sise à Epiaster H enrici Pér.-Gauth., contenant en outre 
beaucoup des espèces des n iveaux inférieurs. Les cou
ches supérieures à celles-ci s’ep distinguent par leur 
stérilité en fossiles, m ais lithologiquem ent elles diffèrent 
peu par leur faciès des couches inférieures et ce n ’est 
qu’assez arbitrairem ent qu’on peut y  tracer la lim ite des 
form ations turonienne et sénonienne.

Ce systèm e se poursuit vers l ’Est avec le m êm e faciès 
de bancs calcaires rigides, perdant plus ou m oins les 
intercalations m arneuses et en m êm e tem ps une grande 
partie des fossiles et se dirige sur les Portes-de-Fer ou Bi- 
bans, où il donne lieu, par le redressem ent presque ver
tical de ses bancs, aux nom breuses arêtes dentelées qui 
hérissent ce site sauvage. Une autre bande plus étroite 
longe une partie de l ’Oued Sahel et form e les m am elons 
rocheux des Beni-Mansour, séparée de la précédente par 
une zone albienne. Ces deux bandes pénètrent chez les 
Beni-Abbès, celle-ci jusque chez les Beni-Aydel et les 
Beni-Ourtilen, celle-là jusque chez les Beni-Yala.

Il faudra y  rattacher d’autres grands lam beaux qui 
s’étendent à l ’Est jusqu ’au delà de l ’Oued A grioun et 
s’allongent plus ou m oins entre les masses jurassiques 
et probablem ent le petit lam beau sans fossile du flanc 
m éridional du Gouraya de Bougie. L ’ensem ble paraît 
ici plus rubané par la fréquence des alternances.

Vers l ’Ouest, le faciès cénom anien d’A um ale se pour

suit dans la direction de Sour-Jouab et Ben-Takouk jus*
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qu’à Berrouaghia en une étroite bande. La com position 
reste à peu près la m êm e, im m édiatem ent au-dessus du 
rudim ent de gault signalé plus haut apparaissent des 
bancs de calcaires plus ou m oins rigides et com pacts, 
alternant avec des m arnes gréseuses ou schistoïdes très 
pauvres en fossiles, m ais où A m m onites inflatus se m on
tre quelquefois. Puis les calcaires deviennent plus m ar
neux et les fossiles y  apparaissent en plus grande quan
tité, m ais en quelques localités restreintes seulem ent, 
telles que Mechta-el-Aïd observée par M. P ierredon, Ba- 
ten-ben-Redim, près du pénitencier, vue par M. Thom as, 
ou encore M ongorno, station forestière explorée par Ni- 
caise ; les fossiles y  sont les m êm es qu ’à A um ale } m ais 
il n ’a pas encore été fait de recherches assez détaillées 
pour vérifier si la distribution des espèces était sem 
blable.

Dans l ’ouest de .Berrouaghia le développem ent du ter
rain est considérable en surface et en puissance et s ’étend 
depuis l ’isthm e de Berrouaghia ju sq u ’au m assif néoco
m ien des Matmata, de Taza et du Teniet-Saïd, soit 40 k i
lom ètres, et depuis la  bande tertiaire des som m ets du 
Sud, jusqu ’à l ’Oued K arakach  et au Dra-el-Hallouf, soit 
environ 20 kilom ètres.

Dans la partie orientale les fossiles sont extrêm em ent 
rares et je n ’y  ai trouvé que des débris peu caractéris
tiques. M. Pierredon n ’a pas été p lus h eureu x que m oi 
dans l ’exploration qu’il a dû en faire pour l ’établisse
m ent de la carte  géologique. Mais dans l ’Ouest les fos
siles réapparaissent abondants en diverses stations, 
dont la plus connue est celle du Djebel-Guessa, au nord 
de Boghar. C’est toujours le  m êm e faciès rubané par 
les alternances de m arnes et de calcaires, quelquefois 
durs, plus souvent m arneu x ou noduleux. La faune 
y  débute par une forte collection d’espèces d’huîtres 
déjà citées ailleurs ; au-dessus vient un banc à Discoi
dea cylindrica A g., surm onté d ’autres contenant des* 
Am m onites : A . Mantelli Sow ., A . Nicaisii Coq. (inflatus 
Sow.}, Turrilites, etc. Au-dessus encore des alternances 
de m arnes et de calcaires n od uleux sont riches en our
sins, qui n ’y  sont pas exactem ent associés dè la m êm e

6
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m anière qu ’à A um ale. Le Discoïdea Forgem oli paraît 
toutefois encore être confiné dans les parties lès plus 
élevées. Ici pas plus qu’à A um ale et qu ’à Berrouaghia il 
n ’est possible de fixer dans le systèm e m arno-calcaire 
qui surm onte cette série où se term ine le terrain céno
m anien et où com m ence la série turonienne, par suite 
d’uniform ité de faciès pétrographique et de l ’absence de 
tout fossile déterm inable dans la partie supérieure.

L ’Atlas de Blida présente un développem ent considé
rable de l ’étage cénom anien, analogue au. précédent par 
sa com position lithologique : alternances de m an ies et' 
de calcaires plus ou m oins durs, figurant des rubane- 
m ents peu variés à distance, m ais très accentués dans 
les parties que les plissem ents ont redressés, ce qui est 
le cas le plus fréquent. Les fossiles y  sont très rares et 
consistent en : Belem nites ultim us d’Orb., Am m onites 
inflatus Sow ., A . navicularis Sow ., Discoïdea cylindrica 
A g ., Radiolites N icaisii Coq. et quelques H emiaster non 

d écrits, tous distribués très sporadiquem ent ët à des 
n iveau x difficiles à rattacher entre eux. Souvent près de 
la  base certaine couche se délite en fragm ents bacilaires 
anguleux qui à défaut d’autres fournissent un caractère 
em pirique ;. c’est à son voisinage que l ’A m m onites navi
cularis, la m oins rare des espèces, a été le plus souvent 
rencontrée au voisinage d ’un grand inocéram e dont 
l ’état incom plet n ’a pas perm is de déterm ination cer
taine, peut-être le striatus Mant. Les couches sont for
tem ent redressées sur les deu x flancs du m assif qui 
com prend le Djebel Mouzaïa et le m assif de la forêt des 
Cèdres.

Mais c ’est sur le  revers m éridional qu ’on peut surtout 
se rendre compte de sa structure et de sa puissance dans 
la partie de la vallée de la Chifïa qui est en amont de la 
m aison forestière du Camp-des-Ghênes. Il faut y  ratta
cher l ’îlot qui ém erge des terrains m iocènes au sud de 
Médéa, où les prem ières assises superposées au gault 
contiennent quelques Am m onites M artim preyi Coq., A. 
inflatus Sow ., dans des couches de calcaires m arneux 
feuilletés qui contrastent pétrographiquem ent avec les 
grès et les m arnes bigarrées de leur substratum , Le petit
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témoin du bas-fond de Beû-Chikao en est encore une 
dépendance ; il se rapproche beaucoup de Berrouaghia, 
m ais il en est séparé par une assez forte barre de néoco
mien.

Le m assif de Miliana se reliant au Dahra de Ténès pré
sente un faciès assez différent des précédents et cette dif
férence ne m e sem ble pas pouvoir être uniquem ent attri
buée aux actions dynam iques q u ’il a subies. Au-dessus des 
dernières m arnes et argiles schistoïdes du gault, il com
m ence par un faisceau de calcaires argileu x  feuilletés, 
grisâtres, d ’une cinquantaine de m ètres d ’épaisseur. 
Quelques-uns des feuillets sont siliceu x  et entre certains 
d’entre ceu x  des parties inférieures sont des plaquettes 
et des nodules de silice. Dans les cassures on rem ar
que une grande quantité de taches plus foncées ram i
fiées qui ont dû appartenir à des algues du groupe des 
Phym atoderm a, ayant dû v ivre  dans les eaux où s ’opé
rait la sédim entation ; celle-ci les a englobées en conser
vant la form e épaisse des ram ifications de leu r fronde, 
ce qui les différencie des sim ples em preintes de chon
drites dont la fronde devait être plane com m e celle des 
chondrus. Ces couches ont été exploitées pour la fabrica
tion du cim ent, dont elles ont fourni des variétés trop 
m aigres. On y  a trouvé de rares Belem nites ultim us 
d’Orb., Am m onites Mantelli Sow . Elles sont surm ontées 
pair une grande épaisseur d ’alternances de m arnes et 
d’argiles, p lus ou m oins rudes avec des intercalations de 
bancs calcaires et de grès quartziteux, en général de ‘ 
teintes jaunâtres et d’une grande uniform ité d ’aspect et 
dans lesquelles des recherches attentives n ’ont jam ais 
fait découvrir de débris d ’êtres organisés.

Les calcaires feuilletés résistant m ieu x  au x  dégrada
tions opérées par les agents atm osphériques et presque 
toujours fortem ent redressés form ent les pointes dente
lées de la  Sra des Zatym a et des Beni-Mnacer et quelques- 
unes chez les Braz. B ien dans la  série ne vient interrom 
pre 1!uniform ité de structure et aucun fossile ne pouvant 
donner d’inform ation paléontologique, il n ’est pas plus 
possible d ’y  déterm iner la fin de l ’étage et le  com m en

cem ent de l ’étage turonien qui doit le  reco u vrir. Si l ’on
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en juge par la présence de Am m onites deverianus d’Orb. 
dans les déblais du troisièm e tunnel des gorges de l ’Oued 
Djer, où les couches sont fortem ent ployées et sans doute 
enfaillées, on aurait pu espérer qu ’il eut été possible 
d ’observer com m ent s ’opérait la  transition de ce faciès 
avec celui de l ’A tlas de Mouzaïa par le  m assif des Sou- 
m ata, coupé en deu x par les gorges de l ’Oued Djer. 
Mais toute la partie com prise entre ces gorges et la 
haute vallée de l ’Oued B ourkika où cela pourrait être 
observé, est une région forestière où les dénudations 
font absolum ent défaut et où la  surface est cachée par
tout par une couverture de m arne jaunâtre qui paraît 
être un reste de m anteau tertiaire. La form ation céno
m anienne constituée de la  m êm e m anière s’étend dans 
les parties orientales de l ’ancien cercle de Tenez, où il 
n 'a  pas encore été fait de recherches pour la délim iter, 

-mais où elle ne tarde pas à disparaître sous les form a
tions plus récentes.

Je ne puis donner de renseignem ents sur les carac
tè re s  que peut prendre le terrain cénom anien autour 
du m assif de l ’Ouarsenis. Ce que Ton en sait se borne 

-à perm ettre dé constater son existence à partir m êm e 
de l ’extrém ité occidentale de la Montagne des Cèdres 
de Téniet-el-Haâd et aussi de ce èentre lui-m êm e par un 
lam beau qui rappelle la structure de celui de Médéa. 
Cette vaste région, vierge de colonisation et presque de 
routes, est en effet une de celles qui réclam ent des ex
plorations les plus prochaines possibles, pour faire dis
paraître une lacune fâcheuse dans notre statistique géo
logique algérienne.

Dans la province d ’Oran, le terrain cénom anien est 
très peu développé, à l ’exception toutefois de, la  région 
saharienne ; il ne s ’y  est encore m ontré à m a connais
san ce que dans deux régions. L ’une dans le Tell infé
rieu r, chez les Beni-Chougran de Mascara, où il apparaît 
sous le faciès de l ’Atlas de Blida, avec des calcaires plus 
ou moins hydrauliques, alternant avec des m arnes où 
les fossiles sont très rares et consistent en quelques 
exem plaires m al conservés, m ais bien déterm inables de 

Discoïdea cylindrica Ag. et de Radiolites Nicaisii Coq, On
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peut l ’étudier sur la rive droite de l ’Habra en am ont du 
barrage, d’où les strates se relèvent vers l ’ouest pour 
aller recouvrir les couches du gault de l ’est de Dubli- 
neau. L’autre région est sur le bord des Hauts-Plateaux, 
dans la partie ouest du Sersou de Tiaret. Sous cette v ille  
même, le cénom anien repose directem ent sur le terrain 
jurassique, ce qui constitue la plus forte trangressivité 
que nous ayons encore constatée ; car le néocom ien reste 
confiné au nord, assez loin sur le revers septentrional du 
Djebel Kartoufa, qui le sépare du Sersou. Il se com pose 
à la base d ’argiles bleuâtres très plastiques qui sont 
presque toujours m asquées par les assises supérieures 
et que le  creusem ent des puits m ’a seul fait connaître. 

J)n y  récolte en abondance Ostrea S cyp h ax Coq., O. 
Oxyntas Coq. et quelques tronçons d’A m m onites rhoto- 
m agensis Brong. L ’épaisseur de l ’assise n ’est pas connue, 
mais doit être faible, peut-être m êm e n ’est-elle pas cons
tante ; car je- ne l ’ai pas observée en des points où le 
contact du terrain avec le substratum  jurassique est très 
visible dans l ’Oued Tiaret. Au-dessus un calcaire rogno- 
neux avec gros strom be form e une couche assez épaisse 
et supporte une succession de quelques bancs grum eleux 
criblés de m oules d’acéphales et de quelques gastéro
podes non encore déterm inés avec l ’Ostrea O xyntas Coq. 
en grande abondance ; l ’épaisseur totale ne paraît pas 
dépasser une dizaine de m ètres, si m êm e elle les atteint.

A u nord de Frenda, chez les Sdam a, un assez grand lam 
beau m ontre absolum ent la m êm e com position et sur le 
m êm e substratum  corallien ; je n ’y  ai cependant pas 
observé Ostrea Scyphax. Sous Tiaret la form ation s ’étend 
jusqu’auprès du pied du Djebel Nador ; m ais elle est 
m asquée souvent par le terrain helvétien et par des 
atterrissem ents quaternaires qui form ent m anteau sur 
la plaine. Elle affleure cependant en une bande étroite 
à son bord m éridional ; m ais la lim ite n ’en a point 
encore été fixée. Vers l ’Est, il est possible que cette bande 
se prolonge du côté d’Aïn-Oussera où l ’on a signalé la 
présence d’un îlot. Mais c ’est encore une hypothèse, car, 
à cette dernière localité, il m ’a été im possible de trouver 
aucun fossile qui vienne corroborer cette indication ; elle
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n’est pourtant pas contredite par le faciès des assises 

qui y  percent le terrain quaternaire.
Le terrain cénom anien s’étend vers le Sahara avec un 

faciès encore assez différent des précédents et en couvre 
d’im m enses surfaces jusqu ’au pied de la  chaîne dévo
nienne du Haoggar. Il est constitué par u n  calcaire blan
châtre un peu m arneux m ais sonore, plus ou m oins 
distinctem ent lité, hom ogène dans toute son épaisseur 
et dans lequel les fossiles sont habituellem ent très rares. 
Sur tout le bord du Sahara oranais ces calcaires sortent 
d’une façon discontinue de l ’atterrissem ent quaternaire en 
s’appuyant le plus souvent sur les grès à dragées du néo
com ien. Ils form ent le Chebket El-Beïda au sud de Mo- 
ghar et M. Pouyanne y  a recùeilli Rhabdocidaris Pouyan- 
nei Cott.,. Heterodiadema lib ycu m  Cott., Pseudodiadem a 
Maresii Cott., Ostrea Oxyntas Coq., qui ne peuvent lais
ser aucun doute sur leur âge cénom anien. Ils paraissent 
constituer la chaîne qui longe la  rive gauche de l ’Oued 
Charis descendant d ’El-Abiod-Sidi-Cheik, et m êm e les 
prem ières collines qui sont sur la  route des Arbaouat au 
Teniet-el-Ziara. Il serait difficile d’affirm er que les cal
caires des ksour de Chellala, que nous avons assim ilés 
aux calcaires rhodaniens du Beguirat, ne pourraient pas 
lu i appartenir ; car le faciès pétrographique est bien 
semblable.

Un m assif de calcaire absolum ent sem blable qui form e 
la colline isolée d’El-Haïrech entre El-Abiod-Sidi-Cheik 
et Berizina et à travers les fissures duquel les indigènes 
croient entendre sussurer un fleuve souterrain, com m e 
entré Metlili et Ghardaïa, doit appartenir à cet étage. Je 
n ’y  ai point vu  de fossiles. Une exploration plus com 
plète en fera sans doute découvrir d’autres lam beaux 
ém ergeant des lim ites du m anteau quaternaire entre ce 
point, Berizina et le K sar El-Maïa ; m ais je n ’y  en ai pas 
reconnu, non plus que sur la route de G éryville, qui 
n ’a pu être cité à  cet égard qu’à titre de chef-lieu d’une 
im m ense division territoriale où les gisem ents signalés 
sont, à une grande distance. A  El-Maïa, la source qui 
donne la vie au village sort des calcaires cénom aniens. 
Le Ksar de Tadjerouna est sur le bord d’un assez gi^and
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ilôt qui se développe sur les dernières pentes de l’A tlas, 
depuis la. sortie du défdé d ’El-Malah.

On les retrouve au Djebel Miloc et à la D akla de La- 
ghouat passant vers le  haut à des assises gypseuses 
com m e dans le Djebel Bou-Khaïl. La base du m assif 
rocheux et escarpé d ’El-Aouata au sud d’Aïn-Madhi pré
sente la m êm e com position, et les escarpem ents sont en 
partie dus à l ’éboulem ent des roches supérieures sur
plom bant les m arnes gypseuses et salées qui se dégra
dent sous les influences m étéoriques.

A près une lacune déterm inée par un atterrissem ent 
quaternaire occupant la  région dite des Daya et du Be- 
toum , le cénom anien reparaît vers le  Sud pour consti
tuer le  vaste plateau triangulaire de la  Chebka du Mzab. 
Ce plateau s’incline com m e les strates assez faiblem ent 
vers l ’Est pour disparaître sous les atterrissem ents qua
ternaires du grand bassin oriental des chotts, tandis que 
vers l ’Ouest il  form e un escarpem ent sans fin qui borde 
la vallée d’El-Loua. Ces calcaires sont assez hom ogènes; 

cependant ils renferm ent quelques intercalations m ar
neuses qui donnent lieu à certains n iveaux aquifères 
com m e celui qui alim ente la source saum âtre de Aïn- 
Massin et celui, bien plus im portant et de m eilleure eau, 
qui alim ente les puits du Mzab et ceux de Metlili. Je n ’y 
ai trouvé que quelques fossiles peu caractéristiques dans 
l ’escarpem ent d ’El-Loua, sous Chaïb-Rasou.

Je n ’ai pas vu  la  zone orientale de la  Chebka, proba
blem ent celle où MM. Thom as et Durand ont récolté d ’as
sez nom breux fossiles cénom aniens, d ’après M. Péron, et 
des hippurites et radiolites dans la base des couches dolo- 
m itiques qui représenteraient le turonien ; il m e serait 
difficile d’en indiquer la  répartition. Les puits du Mzab 
ont une quarantaine de mètres de profondeur au fond 
d'une vallée qui en a bien une cinquantaine, de sorte 
que l ’o n  peut affirm er que l ’épaisseur de cette form ation 
approche au m oins d ’une centaine de m ètres. Dans ce 
pays toutes les surfaces sont dépourvues de végétation 
et m êm e de terre. Il n ’y  en a que dans les fonds des val
lées assez nom breuses et com pliquées pour avoir m érité 
le nom  de Chebka ou réseau.
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La grande Chebka du Mzab se rétrécit en coin vers 
le  Sud dans la direction d ’El-Goléah, où viennent se ter
m iner les escarpem ents d’El-Loua après quelques inter
ruptions produisant des gours, c ’est-à-dire des troncs 
de cône, tém oins des anciens niveaux avant les gigan
tesques ablations qui les ont produits. A  El-Goléah, où 

la  roche est toujours le calcaire blanchâtre plus ou 
m oins tendre du Mzab surm onté de m arnes gyps ¡fores, 
on trouve des gisem ents fossilifères, dont une belle sé
rie a été rem ise à l ’Ecole des Sciences par M. le com 
m andant Didier, directeur des affaires arabes, et qui 
prouve que la faune est toujours celle de la  zone à 
Rhabdocidaris Pouyannei Cott., avec quelques am m oni
tes telles que A . navicularis. Les m issions Choizy et 
Flatters ont perm is à M. Rolland et aux m alheureuses 
victim es Roche et Béringer de constater l ’existence de 
ce terrain bien plus au Sud encore et dans le Tidikelt, 
qu ’il semble constituer jusqu ’au-dessus d’A ïn-Salah. Dans 
le Maroc les calcaires du Chebkeit El-Beïda se poursui
vent vers l ’Ouest et ont été retrouvés par les officiers de 
la  colonne W im pfen sur les bords dé l ’Oued Guir avec 

„ le m êm e faciès lithologique et la m êm e faune reposant 

sur le dévonien à Rhodocrinus. Cette grande uniform ité 
de caractère sur d’aussi vastes surfaces constitue l ’un 
des faits les plus rem arquables de la  géologie saharienne-

c 6) Le terrain turonien en A lgérie est surtout consti
tué par des m asses im posantes de calcaires com pacts 
bleus, en gros bancs superposés, souvent peu distincts, 
à travers lesquels des fractures ont ouvert des escarpe
m ents qui atteignent souvent 200 m ètres de hauteur 
verticale, tém oin le  rocher de Constantine coupé par la 
fracture du Rum m el. Dans l ’Est, près de la fron tière de 
Tunisie, ce sont en effet des m asses puissantes de calcaire 
qui construisent les crêtes escarpées du Djebel Osmor, 
adm ettant quelques intercalations m arneuses et dont 
l ’ablatation donne lieu à des échancrures à travers les 
lits redressés.

Les fossiles ne sont pas rares dans ces parties ten
d re s ;, on y  cite Am m onites papalis d ’Orb., A. deveria- 
nus d’Orb., A. Requienii d’Orb., Ceratites Maresii Coq.,
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Turitella pustulifera Coq., Trigonia scabra L am ., Hemias- 
ter Fourneli (var.) D esh., H olectypus serialis D esh., H. 

turonensis Desh., Phym osom a Delam arei Desh., et un 
grand nom bre d’espèces de gastéropodes et de lam elli
branches spéciales à ces gisem ents, nom m ées et décrites 
par Coquand. Les bancs supérieurs plus épais contien
nent quelques rudistes que Coquand n’a pas hésité à 
dénom m er Hippurites organisans D esm ., H. cornuvac- 
cinum  Bronn, Sphærulites angeïodes Coq. (Lam k.), sur 

des exem plaires em pâtés dans une gangue intraitable, 
qui m ’ont paru sur place indéterm inables.

11 m ’a sem blé que la division de cet ensem ble en trois 
étages était peu conform e à la réalité et qu ’il n ’y  avait 
pas pour la  m ornasien une zone m arneuse intercalée, 
m ais u n  certain nom bre de lits alternants avec les cal
caires, et que c’est dans ces lits en général, quelquefois 
assez m inces, que peuvent se récolter les fossiles. Les 
lits les plus supérieurs du côté des fours à ch au x pa
raissent m êm e déjà contenir des espèces qui se retrou
vent dans les assises sénonienries voisines. Je crois que 
c ’est sim plem ent une division virtuelle  systém atique 
que ne com porte pas la  nature. Il ne serait'p as possible 
d ’en ten ir 'co m p te  m êm e sur une carte géologique dé
taillée.

Le turonien, dans le sud-est de la province de Constan
tine, occupe de vastes surfaces sur lesquelles il est de 
structure très hom ogène. A u  sud de Tébessa il consti
tue le m assif du Djebel Osmor, d’où il s ’étend fort loin 
en Tunisie, après s ’être affranchi du quaternaire qui s’y  
interpose sur la frontière. Il form e au Nord, sur la gran
de zone cénom anienne, quelques grands lam beau x com 
m e celui d’E l-A ïchiour et de Henneni, puis celui du con
fluent de l ’Oued Chabro. avec l ’Oued M eskiana. Une zone 
de petits tém oins s ’étend à l ’est d’Aïn-Beïda à partir du 
Djebel Chabro jusque dans la vallée de l ’Oued Treuch, 
indiquant une ancienne extension vers le Tell. Mais 
c’est surtout au Sud-Ouest que le terrain  se développe, 
ne form ant d ’abord q u ’une bande étroite m arquée à son 
m iüeu par le  Djebel Bou-Tegma et courant sur Khen- 
chela. Une vaste surface est occupée par lu i dans l ’Aurès,
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chez les Beni-Meloul, traversée par plusieurs îlots céno
m aniens m entionnés en leur place. Une bande assez large 
s ’étend au pied nord-ouest du Djebel Noughis ; une 
autre sur le flanc nord de l ’A urès, dont le  m ilieu est 
m arqué par le Djebel Tisougrarin ; une autre vaste zone 
s ’étend de Lam besse à Aïn-Touta, puis elle ressort de 
l ’autre côté de la vallée en bande étroite chez les A llaouia 
et en îlot chez les Ouled-Fatma.

Les gisem ents de Batna appartenant à cette zone ont 
été étudiés par divers géologues. M. Péron, après 
Coquand, y  a recueilli beaucoup de fossiles, surtout des 
oursins et parm i eux Hemiaster africanus, qui est consi
déré com m e très caractéristique des couches inférieures, 
m ais qui est placé par Coquand dans son étage caran- 
tonien. Un peu plus âu Nord-Ouest, une étroite ceinture 
entoure la bande cénom anienne du m assif central de 
l ’Aurès. Plus loin encore au Sud-Ouest, paraissent des 
bandes étroites qui se prolongent dans le Zab-Dahari et 
chez les Saharis. Puis des lam beaux y  font suite, com m e 
des tém oins épars, jusqu ’auprès de l ’Oued Malah du cer
cle de Bou-Saâda.

A  Constantine, les gorges du R um m el, ou plutôt sa cou
pure, sont ouvertes à travers ce terrain  et m ontrent des 
traces d ’hippurites auxquelles il serait bien prétentieux 
de pouvoir assigner des noms spécifiques et tout autant, 
suivant m oi, d’en déduire l ’existence de deux étages ; 
quoiqu’on puisse penser de la  légère nuance m arneuse 
plus ou m oins perceptible q u i en m arquerait la sépa
ration. Le pied ouest, du Djebel Gum-Settas m ontre des 
calcaires com pacts qui ont été attribués au m êm e étage 
par l ’ingénieur Tissot ; ceux du Chettaba, à l ’opposé de 
Constantine, lu i appartiennent aussi.

Dans la chaîne du nord du Hodna, l'étage turonien est 
constam m ent en stratification concordante sur le céno
m anien et en suit la distribution. On le  reconnaît dans 
les crêtes, dont les principales sont celles du Mahdid, 
du Kef-el-Acel, du Djebel Tarfa. Dans l ’Oued Ksob, en 
am ont de Medjes-Jfohkani, il n ’afïleure en quelque sorte 
que dans la fracture à parois verticales qui a ouvert pas
sage à la rivière rappelant la coupure de Constantine. Il
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forme une étroite bande sur les dernières croupes du 
versant m éridional du chaînon du Bou-Taleb ; ses cal
caires redressés y  sont saccharoïdes com m e au Djebel 
Mimouna. C’est partout la m êm e com position : calcaires 
compacts gris, quelquefois blancs ou bien noirâtres, en 
bancs atteignant souvent 4 m ètres. Les alternances ar
gileuses se m ontrent souvent à la  base et sont rares au 
som m et. La puissance totale atteint souvent 100 m ètres.

Les fossiles signalés par M. Brossard sont N erinæa 
P arisi Coq., N. verm iculata Coq., H ippurites organisans 
Desm ., Sphæ rulites D esm oulinsii d’Orb., R adiolites'cor- 
nupastoris B ayle, Ostrea b iskarensis Coq., O. flabellata, 
qui ic i m onte bien haut. A u nord de ces régions et au 
nord-ouest de Sétif, le Djebel A nini est constitué par le 
turonien à l ’état de calcaire b lan c suboolithique renfer
m ant des Rudistes dont les fragm ents roulés figurent les 
oolithes ; un gisem ent absolum ent sem blable existe en 
Tunisie vers l ’est du m assif du Bou-Kournein, où il 
est exploité pour pierre d’appareil et repose sur des 
m arnes renferm ant Belem nites ultim us. C’est dans ce 
terrain du Djebel A nin i que se trouvent les grands amas 
de fer hém atite, dont la richesse est stérilisée par les 
difficultés de transport. Je ne sais si dans cette partie 
de la  K abylie  qui s ’étend vers  l ’Oued Sahel il existe 
d ’autres gisem ents du terrain turonien ; m ais il paraît 
bien form er les m asses rocheuses du G ouraya qui por
tent la forteresse et m ontrent leurs abruptes vers le Sud.

A  l ’ouest de ces régions, si le turonien existe, com m e 
ce n ’est pas im possible virtuellem ent, il a dû perdre ses 
caractères lithologiques et paléontologiques, et j ’ai dit 
plus haut qu’on ne pouvait qu ’arbitrairem ent lu i décou
per une zone m al définie dans la  série m arno-calcaire 
qui surm onte le cénom anien fossilifère. Echinoconus 
card iarias Coq. a bien été recu eilli par M. Letourneux 
dans les Bibans, du côté des petites Portes de Fer ; m ais 
M. F icheur, que j ’avais chargé de retrouver le gisem ent, 
n ’y  a pas réussi et du reste l ’horizon de ce rare fossile 
m e paraît être encore assez incertain  pour q u ’il n ’y  ait 
que des renseignem ents douteux à en tirer.

Nous avons suivi plus haut la  large bande turonienne
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de l ’A urès jusqu’aux confins du cercle de Bou-Saâda ; 
elle y  pénètre en effet après une interruption en une 
bande discontinue depuis l ’est de El-Alleg jusqu’au Djebel 
Tartara. Le turonien couronne le cénom anien en une 
bande étroite dans le Djebel Fernen et dans le  Djebel 
Msaad ; s’élargit dans le Djebel Ouzegna et le Djebel 
Grouz, se développe dans le Djebel Baten-Deroua et ses 
appendices, le Bou-Denzir, leN o u rik aet le Yazir. Il forme 
aussi le sommet des Djebels Tareïref et Taskara ; celui 
de Sbia el Haïmeur, du Iioudiat Chekedoua et du Rebaïl 
Kerbab, différents îlots séparés par l ’atterrissem ent qua
ternaire.

Masqué par des atterrissem ents, il doit se prolonger 
vers l ’Ouest pour y  constituer la bande étroite à rudistes 
de Djelfa où sont ouvertes les carrières et la bande plus 
septentrionale du Djebel A ïa à l ’est du Rocher-de-Sel, oÿ, 
Nicaise a recueilli Ostrea biscarensis Coq., Apricardia 
M atheroni C o q ., Radiolites socialis (Nicaise) devenu 
Sphærulites aïaensis Coq. Il existe dans le Djebel Mi- 
m ouna où il atteint son altitude m axim u m , avec une 
puissance de 80 m ètres ; il y  m ontre des contourne
m ents en chevron et renferm e de nom breuses caver
nes ; il faut aller jusqu’au Djebel Bou-Khaïl pour le 
retrouver en couronnem ent sur le  Ras Ouzina, d ’où il 
plonge vers le Nord-Est. L ’ingénieur Tissot en figure un 
grand lam beau, dont les lim ites doivent être rectifiées, 
chez les Slamat, au sud-ouest du poste-café de Aïn-Had- 
jel ; la  route d’A um ale à Bou-Saâda le recoupe en passant 
au col de M erkeb-Saoula où perce le substratum  céno
m anien.

Le terrain turonien est très largem ent développé dans 
la région saharienne de l ’A lgérie, il n ’y  a pas une grande 
épaisseur m ais il est rem arquable par la constance de 
ses caractères. Il est surtout constitué par une dolomie 
rigide form ant des abruptes au-dessus des assises gypsi- 
fères du cénom anien et donnant bien souvent lieu à la 
form ation de troncs coniques ou gours ou à de longs 
escarpem ents plus ou m oins rectilignes qui donnent un 
cachet particulier au paysage saharien. Ces dolom ies ren
ferm ent quelques espèces d ’Am m onites découvertes par 
M. L e Mesle au Djebel M ilok ; un certain nom bre d’our
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sins ont été aussi récoltés par M. le com m andant Du
rand. Il y a aussi des rudistes très difficiles à dégager et 
à déterm iner, m ais dont la  structure est toujours suffi
sam m ent reconnaissable, ainsi que cela se voit au Ksar 
El-Maïa. J’y  ai vu  aussi de m auvais exem plaires qui pré
sentaient tout à fait les caractères d’une caprinule et peut- 
être ne diffèrent-ils pas de Caprinula Boissyi d’Orb.

C’est surtout autour de Laghouat que ce terrain joue 
un rôle topographique im portant. Le M ilok, la Dakla, 
leur prolongem ent dans le sud au delà de l ’Oued Mzi, le 
groupe de crêtes du K sar El-Aouïtà, qui ém erge dans le 
prolongem ent des M ilok au sud d’Aïn-Mahdi ; le Garet- 
Si-Tahar, le Guern-el-Khelal reproduisent en plus petit 

-la m êm e physionom ie rupestre. Vers l ’Ouest et en lon
geant le pied des m ontagnes qui bordent le Sahara, on 
a des indices de son existence, m ais assez peu certains, et 
il y  aura lieu , lorsque les occasions le perm ettront, 
d ’explorer un peu plus en détail cette région pour y  
débrouiller cet inconnu. Nous avons vu  plus haut que 
le terrain se m ontrait au Mzab avec ses rudistes ; m ais 
ne l ’ayant point reconnu dans la  partie que j ’ai traversée 
je ne saurais en indiquer la  distribution. A u  sud de la 
Chebka du Mzab, l ’étage turonien se dégage plus nette
m ent de son substratum  cénom anien et s ’isole en cou
ronnant d ’une plate-forme escarpée les collines qui se 
dressent en tronc-cône, et le faciès s ’étend ainsi v e rs  le 
Sud dans le bassin de l ’Oued.Mia. M. Rolland en a rapporté 
des rudistes et des échinides. Il y  a égalem ent du bois 
silicifîé dont je  n ’ai pu encore faire l ’étude.

J ’ai déjà fait rem arquer que le turonien dans le Tell 
de la province d’A lg er ne pouvait être reconnu et lim ité 
d’une façon authentique et que s ’il y  existait il n ’y  revê
tait aucun de ses caractères et que son faciès était le 
m êm e que celui de partie au m oins du cénom anien. 
Cependant com m e il n ’a été rem arqué nulle part de 
discordance entre ces deux étages, on peut adm ettre 
que le  supérieur doit exister virtuellem ent sans pouvoir 
être lim ité. Dans le Tell oranais, les form ations crétacées 
des groupes supérieurs sont très peu développées et je 

n’y ai rien observé encore qui put être attribué au turp-
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njen, sauf dans la vallée de la Tafna, où M. Pouyanne a 

récolté des traces très certaines d’hippurites dans des 
calcaires m arneux qui form ent un certain nom bre de 

petits îlots chez les Oulassa et les Béni Fouzèche, entre 
le m assif volcanique de Rachgoun et le confluent de 
l ’Isser et de la Tafna.

En résum é, le groupe de la craie m oyenne prend en 
A lgérie un très grand développem ent. Le gault est sur
tout rem arquable à ce point de vue dans le Tell d’A lger ; 
il est m oins développé dans le grand bassin du Hodna ; 
partout il se com porte com m e une form ation indépen
dante que la paléontologie rattache cependant un peu 
plus directem ent au cénom anien. Ce dernier, peu repré
senté dans l ’Ouest et beaucoup plus dans l ’Est, s’y  pré
sente sous des faciès variés sans qu ’il soit possible d’y  
introduire des divisions naturelles constantes et le turo- 
nien qui le surm onte paraît lui-m êm e n’y  constituer 

qu ’u n  faciès oriental des parties supérieures.

§ 3. —  G roupe sén on ien .

Le groupe sénonien, représenté sur la  carte provisoire 
par la teinte claire et l ’indice es, débute en A lgérie  par 
une série d’alternances de bancs argilo-m arneux et de 
calcaires plus ou m oins durs ou rognoneux qui se dis
tinguent facilem ent du terrain turonien, lorsque celui-ci 
est constitué par les grosses m asses calcaires avec ou 
sans rudistes. Mais il n ’en est pas partout ainsi, et lors
que les fossiles font défaut, ce qui est le plus fréquent, 
la  distinction est alors plus délicate, non seulem ent avec 
l ’étage qui le supporte, m ais encore entre les divisions 
qu ’il peut com porter et, dans ce cas, sur les cartes dé
taillées, il ne pourra figurer que sous l ’indice collectif 
c 7'9. C’est sur les hauts plateaux de Constantine que la 
série est la p lus com plète au x  points de vue stratigra- 
phique et paléontologique ; c ’est là que le type peut 
en être pris pour y  rattacher les différents faciès q u ’il 
revêt non seulem ent dans le reste de l ’A lgérie m ais 
m êm e dans cette région classique, où il est loin de res
ter toujours sem blable à lui-m êm e, La vallée de Batna à
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Biskra et celle  de l'Oued Ksob, au sud de Bordj-bou-Ar- 
réridj, sont célèbres par le développem ent du groupe et 
par sa richesse paléontologique. Je ne puis m ieu x faire 
que de résum er la coupe qu’en a donnée M. Péron pour 
ce dernier gisem ent et que j ’ai pu-vérifier.

c 7) La partie inférieure, étage santonien, est formée 
de bancs- rocheu x d'un calcaire brunâtre un peu gros
sier, séparés par des lits ou des bancs d’argiles rudes 
et non liantes. La teinte générale est foncée ; les lim ités 
inférieures en sont assez nettes sur les calcaires turo- 
niens m assifs. Les prem iers bancs calcaréo-m arneux 
renferm ent Turritella gjgantea-devenue depuis Cerithium  

Encelades Coq. Puis viennent des m arnes alternant avec 
des calcaires grésiform es plus ou m oins subordonnés, 
qui contiennent des cératites et de grandes turritelles. 
C’est là q u ’apparaît Hemiaster Fourneli Desh. Au-dessus 
est une autre alternance de m arnes noirâtres et de bancs 
calcaires contenant encore des cératites.

Couche calcaire avec P licatula ventilabrum  Coq., sur
m ontée de m arnes riches en échinides : H em iaster Four
neli Desh. (très abondant), Cyphysom a Delam arei Desh., 
H olectypus serialis Desh., Orthopsis m iliaris Cot.

Calcaires m arneu x rem plis de V ulsella  turonensis Duj., 
nom breux gastéropodes, grandes turritelles qui persis
tent, A m m onites texanus Rœ m ., Ostrea Costei Coq., 0. 
dichotom a Bayle, Inoceram us Cripsi Goldf., Janira tri- 
costata Bayle.

L its de calcaires n od uleux avec Ostrea Costei Coq.,
0. Cadierensis Coq., quelques Hemiaster F ourneli Desh. 
et Echinobrissus Julieni Coq. abondant.

Marnes fissiles, assez argileuses, avec lits calcaires 
contenant Ostrea sulcata Goldf. (sem iplana Sow .), sou
vent en lum achelle ; autre zone à petites Ostrea'probos- 
cidea d’ArGh. ; puis Ostrea Peroni Coq. en grande quan
tité ; au-dessus encore Ostrea B ourguignati Coq. avec 
Plicatula Flattersi Coq., P. F e rry iC o q ., Ostrea cadieren
sis Coq., H em iaster Fourneli Desh. persistant. '

Ensem ble puissant de m arnes noirâtres, verdâtres 
par places, très fissiles avec filets de calcite interstra
tifiés, sans fossiles, surm onté de bancs gréseu x avec
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-Ostrea Pom eli Coq. qui persiste sur une grande épais
seur.

C’est ici que M. Péron term ine l ’étage santonien au
quel il attribue 150“  d’épaisseur, qui m e paraît une 
estim ation tout à fait faible. Quant à la  lim ite établie en 
ce point de la série, plutôt qu ’en uii autre voisin, j ’avoue 
qu ’elle ne me paraît être qu ’une affaire de sentim ent; 
car, en réalité, la série de couches continue vers le 
haut sans aucun contraste, stratigraphique ni lithologi
que, sauf un peu plus de prédom inance des argiles sur 
les calcaires ; certains fossiles apparus antérieurem ent 
se m ontrent encore fréquents dans la série supérieure.

c 8) La partie m oyenne, ou étage cam panien, cette 
lim ite étant acceptée, débuterait par des argiles gypsi- 
fères verdâtres, surm ontées de m arnes jaunâtres avec 
filets de calcite et ensuite par des alternances de m arnes 
et de calcaires grisfbù apparaît Ostrea Nicaisii. Puis vient 
une nouvelle assise verdâtre, surm ontée d’alternances *> 
dem ar nés noires et de calcaires noduleux gris, jaunes 
ou h lancs où apparaît Ostrea Y ille i Coq. avec 0. Nicaisii 
Coq., et presqù’en m êm e tem ps Ostrea vesicularis, qui 
devient de plus en plus abondante.

Calcaires lum achelles schisteux gris, avec Ostrea Janus 
Coq., surm ontés d’une couche à Echinobrissus, dont 
deux espèces, E. Julieni Coq. et pseudom inim us Gauth. 
Pér. rem ontent du santonien ; on y  trouve aussi Cypho- 
soma Ioudi Gauth. Pér.

Marnes calcaires jaunes et blanchâtres, vertes par pla
ces, de 30 m ètres de puissance et très fossilifères à divers 
n iveau x: Ostrea vesicularis Lam k., 0. V illei Coq., encore 
Hemiaster Fourneli Desh., Cyphosom a Ioudi Gauth. Pér., 
Leiosom a Selim  Gauth. P é r ., Periaster Payeni Gauth. 
Pér.; un peu plus haut P licatula Flattersi Coq. et Janira 
tricostata Bayle, remontant aussi du santonien, Hemias
ter Brossardi Coq.

Marnes noirâtres et lum achelles d ’une trentaine de 
m ètres d’épaisseur ne contenant plus que Ostrea Y illei, 
y  form ant de véritables bancs.

Ici se termine, d’après M. Péron, l’étage campanien 
avec une puissance d’environ 80 mètres. Cette limite ne
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me paraît pas plus justifiée que la  lim ite inférieure ; 
car plusieurs des fossiles qui paraissent y  jouer un rô le  
im portant rem ontent en abondance dans les horizons 
supérieurs, de m êm e que nous en avons vu  ven ir d ’im 
portants aussi des horizons inférieurs. Je n ’ai pas pour 
m on com pte d’autres lim ites à proposer; car elles se
raient tout aussi arbitraires dans une série aussi transi
tive. J ’ai à faire les m êm es réserves au sujet de la syn 
chronisation de ces étages avec ceu x  reconnus en 
France ; car dans cet im m ense développem ent de stra
tes et de faunes nous ne trouvons presque absolum ent 
tien  qui rappelle le sénonien classique de l ’Europe, et 
M. Péron reconnaît qu ’on ne peut citer que le seul Os- 
trea vesicularis Lam k.. com m e com m un à la série cam- 
panienne d ’A lgérie et à  celle de France. J ’avoue que je 
m e m éfie singulièrem ent de la  valeur stratigraphique 
d’une espèce aussi inconstante dans ses form es. Il n ’y  
a dope qu ’une convenance d ’occupation de place dans 
un cadre systém atique ; m ais, à défaut d’autre raison 
plus positive, il faut s ’en contenter. Il en est de m êm e 
pour l ’étage supérieur, dont on va exposer les caractères 
d’après le m êm e document.

c 9) L ’étage danien ou dordonien, ces m ots étant presque 
synonym es, débute en concordance sur ce cam panien, 
par une série de bancs de calcaires gris, bien rocheux, 
assez bien lités sur une assez grande épaisseur, contenant 
déjà dans leurs interstices m arneux quelques exem plai
res de l ’Heterolampas Maresii Cott., qui plus haut devient 
abondant dans une zone plus m arneuse, avec d’autres es
pèces d ’échinides spéciales com m e lu i à la localité: Salenia 
n u trix  Pér. G auth., H olectypus subcrassus Pér. Gaut. et 
Linthia Payeni rem ontant du cam panien. Un dernier banc 
form ant souvent corniche est recouvert par un calcaire 
m arneux riche en Echinobrissus sitifensis Coq., E. Meslei 
Pér, Gauth., Cyphosom a Mahdid Pér. Gauth.

Marnes jaunes puissantes avec bancs subordonnés de 
calcaires noduleux, delum achelles, de calcaires durs, etc.; 
encore Hemiaster Fourneli Desh. et Echinobrissus siti
fensis Coq., Leiosom a Selim  Pér. G auth ., Inoceram us 

Goldfussii d’Orb., Ostrea Villei Coq. 7
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Calcaires gréseux,· feuilletés par places, grossiers et 
lum achelles, alternant avec des m arnes schisteuses gri
ses : grandes plicatules, Ostrea larva L am k., 0. Matlie- 
roni d’Orb., Orthopsis m iliaris Cott., H em iaster m irabi
lis Pér. Gauth., N eritaF o u rn eliC o q .,N eritaA rch iaciC o q .

N ouvelle zone de calcaire gréseux sur quelques argi
les verdâti'es et m arnes rognoneuses blanchâtres, alter

nant avec des m arnes calcareuses contenant beaucoup 
de fossiles : Nautilus D-ekayi M ort., Nerita rugosa Hœ- 
ningh., Janira quadricostata Sow ,, Echinobrissus pyra- 
m idalis Pér. Gauth., E. cassiduliform is Pér. Gauth., 
E. subsitifensis Pér. Gauth., encore Linthia Payeni Pér. 
Gauth., Plistophym a africanum  Pér. Gauth., etc.

Bancs calcaires et lum achelles, m arnes blanchâtres à 
m oules de turritelles, puis plus argileuses avec Ostrea 
ViUei qui persiste. Une couche gypseuse renferm e des 
bancs de lum achelle à Ostrea Péroni Coq. var. et avec
0. V illei encore abondante.

Série de m arnes avec intercalation de calcaire, conte
nant Ostrea Aucapitainei en quantité et nouvelle, et le 
dernier Hemiaster (Brahim  Pér. et Gaut.). Un banc puis
sant dur en corniche supporte d ’autres argiles jaunes 
avec les Ostrea Aucapitainei et 0. V illei et à nouveau des 
m arnes blanchâtres. Une argile noirâtre gypseuse à fos
siles pourvus de leur test contient encore les m êm es 
huîtres, et de plus Roudairea Drui Mun. —  C h ., Trigonia 
auressensis Coq. et 'Ostrea Fourneti Coq. (le vrai Over- 
wegi de Buch). Une vingtaine de m ètres d’argiles noi
râtres term inent ici la série sénonienne et en m êm e 
tem ps crétacée. L ’épaisseur du dordonien est estim ée à 
160 m ètres ; c’est un m inim um .

Le faciès de ce groupe sénonien varie peu dans la 
région qui s’étend du Djebel Tarfa chez les Righa-Dahra, 
où il a été d ’abord étudié par M. Brossard. A  El-Alleg, 
on y  trouve, dans le dordonien, de plus qu ’à Medjez, 
des rudistes parm i lesquels M. Brossard cite Radiolites 
Jouanneti d’Orb. Il doit se prolonger bien plus loin  à 
l ’Ouest par son étage inférieur qui, au Mazem-el-Kebir, 
près de Sidi-Aïssi, apparaît dans sa  zone à cératites. 

Le danien se prolonge depuis El-Alleg vers l ’Est et passe
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au pied du Djebel Mahdid en bande étroite jusque chez 
les 0. Sidi-Taïeb. Il occupe une assez vaste région au 
nord de la chaîne chez les Aïades jusqu’au Djebel Mzaïta. 
Dans l ’ouest de cette zone il laisse ém ergét vers le  Nord 
le cam panien et le santonien jusq u ’au Kef El-Acel et un 
peu au-dessus de l ’Oued Ziatine ; mais* à I’Ést, les éta
ges inférieurs ne form ent plus qu ’une étroite bande 
interrom pue sur la  lim ite m éridionale de la large zone 
des Aïades, qui se relève très haut, et une autre bande 
plus large vers le nord du Djebel Mzaïta et à l ’est de 
l ’Oued Safsaf. Dans les plaines de Bordj-bou-Aréridj et 
de la Medjana, le santorien couvre d’assez grands espaces 
par sa zone à Ostrea acanthonota et 0. Costei, et on en 
suit le prolongem ent au loin à l ’Ouest par El-Achir, 
M ansourah et le télégraphe de Roum élia vers l ’Oued 
Okris de la province d’Alger.

Vers l ’Est, dans la direction de Sétif, quelques petits 
lam beaux, d ’Aïn-Tagrout à Ferm atou, sont attribués au 
dordonien d’après quelques fossiles : Echinobrissus si- 
tifensis, Inoceram us Goldfussii et Ostrea V illei qui est 
tout autant cam panienne que dordonienne. Il doit en 
être de m êm e d’autres lam beaux plus étendus qui se 
m ontrent dans l ’est de Sétif, chez les Ouled-Bou-Salah, 
où ils ont besoin d'être étudiés et lim ités ; de m êm e aussi 
de ceux que l ’on rencontre dans la petite K ab ylie  séti- 
flenne, d ’où l ’ingénieur Mævus a rapporté Ostrea Bomil- 
caris (0. V illei Var) et tel que celui de Takitount, où, si 
la zone à inocéram es s ’y  m ontre du côté de Kérata, on 
peut aussi observer vers A m oucha un faciès qui rappelle 
celui des environs de Mansoura.

La vallée qui descend de Batna ju sq u ’à B iskra m ontre, 
à partir d ’El-Ksour ou d’Aïn-Touta, une région assez 
étendue occupée par la craie supérieure. En descendant 
la  vallée, on passe successivem ent sur les affleurem ents 
des couches à cératites, de celles à ostracées (O. dicho- 
tom a Bayle), puis au-dessus des m arnes cam paniennes à 
Ostrea vesicularis et Ostrea Nicaisei, et on voit se dresser 
au-dessus de ces dernières les escarpem ents form és par 
un calcaire blanchâtre plus ou m oins riche en Inocera

m us Cripsi Mantell. Ce serait au-dessous de ces calcaires

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-  100 -

que se trouveraient les Hemipneustes alricanus Desh. et
H. Deletrei Coq.

Goquand place ces calcaires à inocéram es et les cou
ches à Hemipneustes dans son étage cam panien, auquel, 
du reste, il^ sso çie  le terrain de M aëstricht à Hem ipneus
tes radiatus. M. Péron, au contraire, fait com m encer le 
dordonien avec ces calcaires, qu ’il synchronise avec ceux 
de Medjez à Heterolampas. Cette m anière de voir paraît 

plus conform e, quant aux Hemipneustes, avec les clas
sifications qui ont cours. Mais alors ce serait le nom  de 
danien qui devrait être adopté.

La série est toutefois' incomplète dans le bassin d’El- 
Kantara où les assises argileuses à Ostrea Overw egii 
font défaut. Mais à une assez grande distance dans l ’Est, 
près de la bordure saharienne, ori les retrouve au-des
sus du calcaire à inocéram es de Taberga à Djellaïl et 
Khanga-Si-Nadji. De sorte qu ’on peut adm ettre que ces 
couches ont disparu des autres régions occupées par ces 
calcaires, par ablation ou par érosion, C’est la seule partie 
de la form ation que Coquand plaçait dans son dor- , 
donien.

Le bassin crétacé supérieur d’El-Kantara se poursuit 
vers le Sud-Ouest très probablem ent sous des form ations 
plus récentes jusque chez les Sahari, Djebel Kebila, Djebel 
A ksoum  et dans le Zab Dahari, Djebel Enneinia. Vers 
l ’Est il s’étend le long du contrefort des Beni-Daoud, dont 
fait partie le Djebel Lazereg, pénètre dans la vallée des 
Bou-Slim an jusqu’auprès du Chebka et en descend par 
le Djebel Ahm ar-Kaddou, jusqu’au rebord du Sahara ; il 
s’étend ensuite un peu tronçonné par des recouvrem ents 
tertiaires, jusqu ’à Djellail et Taberga cités plus haut. De 
là il se développe largem ent vers l ’Est jusqu’à la  fron
tière et vers le Nord-Est jusqu’à Halloufa sur la route 
d’Aïn-Beïda à Tébessa ; m ais il y  est en grande partie re
couvert et n ’affleure qu’en bandes parfois très étroites,

, dirigées du Nord-Est au Sud-Ouest.
Le vallon de Refana, près Tébessa, présente la série 

d’El-Kantara, depuis les couches à cératites jusq u ’aux 
calcaires à inocérames qui form ent corniche au Djebel 

1 Doukan. Le faciès est moins rigide par un peu plus de
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prédom inance des bancs argileux ou m arneux dans 
le santonien ; m ais beaucoup de fossiles sont les m êm es 
qu’à Medjès ou dans la vallée d’El-Kantara. Il y  a lieu 
de noter que M icraster Peini Coq. a été trouvé dans le 
santonien de cette localité. Un peu plus à l ’Ouest et du 
voisinage de K henchela, ém erge une autre bande, qui 
par la forêt de Tafrent et un coude à l ’Ouest vers le 
Djebel Ham m ar, va  form er le lam beau d’Aïn-Beïda, rem ar
quable par l ’abondance de ses inocéram es et où on ne voit 
presque que l ’étage des calcaires ; puis il tourne vers le 
Nord-Est, passe sous le quaternaire de l ’Oued Trauch, re
paraît bientôt au delà et se prolonge par M daouroucb et 
Aïn-Guetlar, jusq u ’au delà de la frontière. C’est toujours 
l ’assise calcâire à inocéram es qui dom ine et laisse rare
m ent voir son substratum . Elle a dû s’étendre dans tout 
le vaste espace triangulaire com pris entre Souk-Ahras à 
l ’Est, A ïn-Sm ara à l ’ouest de Constantine et Aïn-Beïda au 
Sud, puisque les affleurem ents y  sont fréquents, tantôt 

coupés par des reliefs de form ations crétacées antérieu
res, tantôt recouverts par un m anteau plus ou m oins 
discontinu de terrains tertiaires ou quaternaires. Il sem 

ble qu ’en divers points de cette région ces calcaires 
soient en stratification transgressive ; m ais des études 
plus détaillées sont nécessaires pour en établir les lim i
tes et la com position de détail.

Le lam beau situé un peu au sud de Guettar-el-Aïch, 
près d’El-Guerrah, renferm e quelques échinides très in
téressants qui ont été retrouvés à l ’est de Souk-Ahras et 
en divers points de la Tunisie orientale où la form ation 
est aussi très largem ent représentée par ses calcaires à 
inocéram es et ses céphalopodes très curieux, parm i les
quels Heteroceras polyplocum  signalés par M. Marès, 
M. B olland et M. Thom as. A  Constantine m êm e, le turo- 
nien m assif est recouvert au Sidi-M’cid par un banc 
m arneux où on a trouvé un m icraster déterm iné com m e 
brevis, m ais qui n ’est sans doute qu ’une variété de 
M. Peini Coq., et cette couche est très probablem ent le 
prélude du santonien. Elle supporte une couche argileuse 
schistoïde q u ’on a confondue tantôt avec les argiles à 
bélem nites piales du Djebel Ouach, tantôt avec les argiles
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suessoniennes de Sidi-Mabrouck, m ais qui sont égale
m ent santoniennes et renferm ent le Hernias ter verruco
sus Coq. déformé mais incontestable ; ce qui donne un 
renseignem ent précieux pour l ’âge du gisem ent de l ’Oued 

Okris.
Les form ations sénoniennes pénètrent par deux points 

dans la province d’A lger sur sa région de l ’Est ; d’abord 
par la bande de M ansourah qui se prolonge sans changer 

beaucoup de faciès par l ’Oued Okris, où ont été recueil
lis Cardiaster pustulifer Pér. Gauth. et Hemiaster verruco
sus Coq., jusqu ’à Aum ale, où M. Péron a trouvé Micaster 
P eini Coq. près de l ’abattoir ; ce qui donne à penser que 
le terrain santonien com m ence dans ces parages sans se 
distinguer pétrographiquem ent d’un turonien sans fos
siles ou à peu près et qu ’il constituerait avec le campa- 
nien la grande m asse m arno-calcaire du nord du Djebel 
Abdalah et celle de la totalité du Dira, dans laquelle 
on ne trouve que de rares et m auvai^  fossiles et des 
em preintes d’inocéram es.

Il est probable que les trois étages y  sont en grande 
partie représentés. Il en est peut-être de m êm e dans la 
grande bande crétacée qui s’étend du Dira à Berrouaghia, 
où nous n ’avons aucun docum ent positif qui perm ette 
de l ’affirm er; au voisinage im m édiat de la Sm ala, trans
form ée en pénitencier, il n ’a pas été possible de retrou
ver le point où M. Thomas a trouvé M icraster Peini C oq., 
à m oins que ce ne soit à une certaine distance, une 
douzaine de kilom ètres au Sud, o ù 'le  terrain santonien, 
ainsi que l ’avait signalé Nicaise, apparaît sur le bord de 
l ’Oued El-Akoum , avec un faciès pétrographique à peine 
distinct de celui du cénom anien qui le supporte. Il est 
constitué par des m arnes à Ostrea Pom eli Coq., Ostrea 
proboscidea d’A rch ., soit la partie supérieure seulem ent 
du santonien. Au-dessus apparaissent des m arnes plus 
calcaires avec une huître indéterm inée, puis des alter
nances de m arnes et de lits de calcaires noduleux, où 
abondent Ostrea V illei Coq., O. santonensis d’Orb., O. 
m atheroniana d’Orb., etc., qui indiquent le cam panien. 
C’est un assez petit lam beau de 5 à 6 kilom ètres de lar

geur qui, vers l ’Est et le Sud, passe sous le terrain sues-
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sonien, à travers lequel il reparaît vers le Sud-Ouest en 
trois ou quatre autres très petits lam beaux, dont un, le 
Djorf-Alia, a présenté le M icraster Peini et appartient 
par conséquent à la base du santonien. Il y  a lieu  de 
rectifier une erreur de Nicaise sur les couches glauco- 
nieuses à Ostrea vesicularis et Nantilus D ekayi, qui ap
partiennent à l ’étage suessonien, ces fossiles étant m al 
nom m és, du m oins ce dernier, qui est une espèce iné
dite des p lus caractéristique de ce suessonien. Il a dû 
y  avoir des ablations considérables des étages de la 
craie supérieure, car dans les poudingues suessoniens, 
du voisinage on trouve de grandes quantités d'Ostrea 
V illei et vesicularis, qui sont quelquefois si peu détério
rées par le transport q u ’on les croirait encore en place.

Dans le m assif de la  grande K abylie, à l ’est de Dellys, 
on trouve des couches de m arnes et de calcaires m ar
neux qui rappellent tout à fait le faciès de la craie supé
rieure algérienne, m ais dans lesquels on n ’a pas encore 
trouvé de fossiles ; M. Ficheur les croit sem blables à 
celles qui à l ’ouest de Bougie ont été classées com m e 
suessoniennes par Tissot, en raison des blocs noduleux de 
calcaire qu ’elles renferm ent ; m ais en réalité elles en 
diffèrent trop par. leurs relations stratigraphiques pour 
leur être assim ilées. C’est sans doute d ’un gisem ent de 
même âge que proviennent Ostrea Nicasei Coq. et
0. acanthonota Coq., que M. Letourneux a reçus des 
environs de Toudja et dont il a enrichi nos collections.

Le m assif m ontagneux, qui rattache l ’Atlas de Blida 
au Djurjura à l ’est de la coupure de l ’Oued Harach, est 
formé en grande partie d’un systèm e de m arnes plus ou 
m oins argileuses, alternant à divers horizons avec de 
nom breux lits de calcaires ; ces assises sont supérieures 
à d’autres plus rocheuses par suite de l ’épaississem ent de 
leurs bancs et qui renferm ent des fossiles cénom aniens : 
Am m onites navicularis Sow ., Discoidea cylindrica A g. ; 
m ais elles s ’y  lient d ’une façon tellem ent transitive qu’on 
ne saurait où placer la  dém arcation et encore m oins y  
reconnaître un représentant de l ’étage turonien entre les 
deux. Les parties supérieures de cette form ation, qu’on 
peut observer sur la route de l ’A rba à Tablai vers les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



104 -

som m ets, sont form ées de m arnes peu nettem ent litées, 
renferm ant des nodules plus ou m oins, et quelquefois 
très volum ineux d’un calcaire dur et jaunâtre qui présente 
parfois des em preintes d’inocéram es. On pourrait peut- 
être y  voir la base du d an ien , c’est-à-dire l ’équivalent 
des calcaires à inocéram es de l ’Est, si on pouvait en 
juger par ce seul fait ; m ais la  probabilité est plus 
grande pour le cam panien, d’après ce qui se voit près 
de Bougie et ce que nous retrouverons chez les Zatyma.

Ce systèm e de couches s ’étend de chaque côté de Tis
ser, sur la rive droite jusqu’à une distance non reconnue, 
et sur la rive gauche jusq u ’auprès de Palestro. Les 
plissem ents et les ondulations des couches, et probable
m ent des failles peu visibles ne perm ettent guère, avec 
l ’absence presque absolue de fossiles et la  sim ilitude de 
faciès pétrographique, d’établir un ordre probable dans 
cette interm inable succession de lits  à alternances 
variées. Ici cependant on peut constater un fait nou
veau ; c ’est l ’apparition d’un horizon gréseu x puissant, 
form é de gros bancs se succédant avec ou sans interlits 
argileux, concordant et se liant par des alternances plus 
ou m oins m énagées avec les couches argilo-m arneuses 
inférieures. C’est bien certainem ent la  term inaison de la 
série crétacée et le dernier term e du groupe sénonien. 
M. Ficheur, qui le prem ier a constaté sa présence sous 
Palestro, à l ’entrée des gorges, l ’a retrouvé très déve
loppé près de Thiers, puis au Sud et à l ’Ouest dans le 
m assif du Bou-Zegza.

Le terrain sénonien n ’est peut-être pas étranger à la 
constitution du m assif de Blida-Mouzaïa, à l ’ouest de 
l ’Oued H arrach ; m ais il ne peut y  jouer qu’un rôle très 

peu im portant. A u  contraire, vers le sud de Palestro, il 
se poursuit avec le m êm e développem ent dans la vallée 
de l ’Oued Djema, où M. Ficheur l ’a reconnu dans la 
partie si écrasée et plissée qu’a péniblem ent traversée 
la voie ferrée en amont d ’A om ar ; tandis que sur le ver
sant opposé que suit la route nationale il s ’arrête au 
rocher voisin du pont, qui reste com m e un tém oin du 
dém antellem ent du terrain cénom anien pour laisser ap
paraître le gault sur le reste de la  m ontée de la route.
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Un peu à l ’Ouest, vers Ben-Haroun, M. Ficheur, dans ses 
explorations pour l ’exécution de la  carte géologique dé
taillée, a pu y  découvrir quelques gisem ents fossilifères 
et y  récolter Ostrea acanthonota Coq., 0. Boucheroni 
Coq., .0. proboscidea d’A rch ., 0. Pom eli Coq., réputées 
santoniennes, et O. Renoui Coq., O. V illei Coq., 0. vesi
cularis L a m k .. abondante, réputées cam paniennes et 
cependant confondues dans un gisem ent indivisible.

On pourrait probablem ent, en contournant Pilot du 
gault par l ’Ouest, suivre sans discontinuité ce m êm e 
terrain ju sq u ’à une petite distance d’A um ale vers les 
villages d’A ïn-B essem  et d’Aïn-Bou-Dib. Là aussi la  dis
cordance du sénonien avec le cénom anien, disloqué et 
fortem ent réduit par les ablations, et la  transgressivité 
sur le  gault par superposition directe, sont m anifestes et 
résultent des constatations de M. F icheur. A u  sud de 
Aïn-Bou-Dib il a recueilli H em iaster verrucosus Coq., 
dans un gisem ent sem blable à celui du Djebel M’cid, par 
conséquent voisin  de la  base de la  form ation ; à une cer
taine distance au Nord, la m êm e association d’espèces 
q u ’à Ben-Haroun se présente dans un gisem ent tout aussi 
indivisible : Ostrea acanthonata Coq., 0. Peroni Coq., 
O. proboscidea d ’A rch ., O. Pom eli Coq. —  Ostrea Re
noui Coq., 0. Nicaisei Coq., 0. vesicularis Lam k. C’est 
une indication du peu de valeur de la  dém arcation pa- 
léontologique essayée dans la série algérienne entre 
l ’étage santonien et l ’étage cam panien et qu ’on ne peut 
considérer que com m e une indication de probabilité de 
synchronism e avec les divisions adoptées pour l ’Europe.

Dans la  chaîne littorale qui s ’étend du fond de la 
plaine de la Mitidja ju sq u ’au delà de Ténès, le  groupe 
sénonien prend un grand développem ent et un faciès 
tout particuliers et bien persistant sur toute cette éten
due. Au-dessus des alternances d ’argiles m arneuses de 
calcaires et de grès que nous avons considérées com m e 
occupant la place virtuelle de l ’étage cénom ano-turonien, 
on observe une assez puissante assise d’un calcaire argi
leux, se feuilletant à l ’air, contenant quelques zones 
siliceuses et farci d ’em preintes souvent confondues avec 
la substance de la roche et appartenant à un type
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d’algues nom m é Phym atoderm a par B rongnart (Granu- 
laria Pom .) d ’espèce indéterm inée, rappelant le l'aciès 
de l ’assise qui au-dessus du gault de la m ôm e région 
représente le cénom anien à A m m onites Mantelli Sow. 
et Belem nites ultim us d’Orb. C’en est presque la répéti
tion, sauf les fossiles qui sont ici absents, et une nature 
un peu plus argileuse de la roche.

Il y  a donc lieu d’adm ettre, en raison de cette réappa
rition et de ce brusque changem ent dans les caractères 
lithologiques, que c ’est le pc^int de départ d’une nou
velle série qui ne peut être que la  série sénonienne. Son 
épaisseur n ’est pas très grande et un peu variable, de 30 
à 50 m ètres. Sa rig id ité  relative lu i fait jouer un rôle 
dans l ’orographie de la région, où elle form e des crêtes 
dentelées, ou des m ornes avec falaises abruptes, lors
qu ’elle atteint le bord de la m er.

Au-dessus se succèdent des alternances variées de 
m arnes ou argiles, de calcaires durs ou m arneux en 
bancs peu épais, auxquelles succèdent par transition 
des intercalations gréseuses. Dans les grands bancs de 
m arne, on observe d e s 'n o d u le s  p lus ou m oins volum i
n eu x d ’un calcaire com pact, dur, jaunâtre, souvent 
d’apparence sporadique, rappelant ceux de Bougie et de 
la route de Tablat, m ais qui ne m ’ont fourni aucune trace 
de fossile. Cependant, dans les m arnes et dans dés pla
quettes de calcaire qu ’elles contiennent à divers niveaux, 
on a pu recueillir un petit nom bre de fossiles qui per
m ettent de synchroniser approxim ativem ent cet hori
zon. Ostrea santonensis d’Orb., O. proboscidea d’A rch ., O. 
dichotom a Coq. chez les Chebébia, —  Ostrea M athcroni 
d’Orb., 0. Nicaisei Coq., 0. vesicularis Lam k. chez les 
Beni-Aquil, — Ostrea vesicularis chez les Gouraya, — Rhyn- 
chonella alata chez les Souhalia, reçue de M. Letourneqx.

Ce sont là des espèces du santonien supérieur et du 
cam panien. Il faudrait donc en déduire que les calcaires 
à fucoïdes ne représenteraient que la base du santonien 
tel q u ’il est constitué à l ’Oued Ksob. Au-dessus des m ar
nes les alternances gréseuses se m ultiplient, finissent 
par prédom iner et conduisent à u n  ensem ble de gros 
bancs de grès sem blables à  ceux des gorges de Palestro,
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séparés de m êm e par de m inces lits d ’argiles ou se super
posant directem ent sur une certaine épaisseur. Il n ’a 
point été trouvé de fossiles dans cette form ation gré
seuse, sauf sur un point, le Djebel Mantarach, où une 
orbitoline, prise à tort pour l ’O. lenticulata d’Orb., se 
trouve dans un lit de fer h yd roxyde entre deux assises 
et a été considéré com m e dém ontrant l ’existence du 
terrain aptien à l ’encontre de toute im possibilité strati- 
graphique.

La concordance absolue et la liaison intim e de ces grès 
avec les m arnes et argiles à Ostrea vesicularis ne per
mettent pas de douter de leur attribution à la formation 
crétacée, au som m et de laquelle ils paraissent repré
senter le grès d’A let des Corbières. Le groupe sénonien 
ainsi constitué dans cette chaîne en occupe une grande 
partie du versant à la m er, vers laquelle plongent ses 
assises avec une inclinaison assez forte m ais variable ; 
des ondulations assez fortes du plan de stratification et 
des ablations souvent im portantes font que ce sont 
tantôt les grès qui plongent sous la m er, com m e au Ché- 
noua et chez les Gouraya, et tantôt les calcaires schis- 
toïdes com m e chez les Larhat, entre Gouraya et Ville- 
bourg. D’autres fois l ’inclinaison est faible et l ’étage des 
grès constitue des plates-formes à bords plus ou moins 
escarpés com m e chez les Beni-Aoua et chez les Zougara. 
En un seul point iis se rapprochent assez de la vallée du 
Chellif pour faire partie de son bassin ; ils couronnent 
en effet le gros m assif du Techta et s’étendent en face 
chez les Beni-Rached. Ils se prolongent vers l ’Ouest 
jusqu’au Techta des Cheurfa ; m ais ils n ’ont pas encore 
été assez étudiés dans cette partie du Dahra de Ténès 
pour que nous puissions en tracer les lim ites.

Le groupe sénonien doit prendre un assez grand 
développem ent en  surface dans la région forestière qui 
s’étend assez loin dans le sud des Attaf, chez les Beni- 

'Boudouane, et dans celle occupée par le haut bassin de 
l ’Oued Sly et la partie orientale des affluents de l ’Oued 
Riou ; m ais l ’exploration m éthodique en est encore à 
faire et les docum ents que nous possédons ne peuvent 
que dém ontrer son existepce sans autres détails.
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Il faut m aintenant nous transporter assez loin sur 
les hauts-plateaux pour retrouver les terrains sénoniens, 
entre Djelfa et le Rocher-de-Sel, d’où ils se prolongent 
vers l ’Est sur le cercle de Bou-Saâda. C’est au Djebel 
Snalba que se m ontre la série la plus com plète, com
m ençant par les alternances m arno-calcaires, jaunes ou 
blanches à cératites, grandes turritelles, V ulsella  turo- 
nensis Duj., Holectypus serialis Desh. et autres, que 
Coquand plaçait dans son m ornasien ; plus haut d’autres 
espèces apparaissent dans des couches sem blables d’as
pect : Ostrea Renoui Coq., 0. tetragona B ayle., Phola- 
dom ya Royana d’Orb., etc. Cet ensem ble a été considéré 
comm e représentant le santonien et le cam panien. Plus 
haut encore se m ontrent sur le versant nord des bancs 
de calcaire m oins m arneux avec. Ostrea O verw egii de 
Buch, qui indiquerait l'étage dordonien ; m ais il n ’y  a 
rien pour représenter les calcaires blancs à inocéram es, 
n i les calcaires bruns à Heterolampas. Dans toutes ces 
couches les fossiles sont assez souvent revêtus de leur 
test et d’une teinte claire. On ne sait pas jusq u ’où se 
poursuit ce terrain dans le sud-ouest de la chaîne ; il 
form e dans la région où conflue l ’Oued Si-Slim an avec 
l ’Oued Djelfa un assez grand lam beau très riche en fos
siles, souvent visité par les paléontologistes, m ais non 
encore reconnu dans ses lim ites vers l ’Est et vers l ’Ouest.

A  Djelfa m êm e, contre le turonien à rudistes de la  rive 
droite de l ’Oue|d Melah s’appuie un affleurem ent de m arne 
santonienne jaunâtre, presque m asquée par l ’atterris
sem ent quaternaire qui, dans cette région, envahit tous 
les bas-fonds et m asque le prolongem ent de la form ation 
vers l ’Est-Nord-Est, dans un long pli que suit la route 
de Bou-Saâda ; elle y  affleure en collines étroites et bas
ses form ées des m êmes calcaires m arneux jaunâtres, 
quelquefois assez durs, m ais où les fossiles sont assez 
rares, et qui se term inent un peu au delà du Kef Thiour. 

Ici M. Brossard a trouvé dans les, bancs calcaires durs 
m êlés de rognons siliceux, Ostrea vesicularis Lam ., et 
dans des intercalations m arneuses Ostrea Nicaisei Coq. 
L e tout est couronné par des bancs calcaires siliceux 
puissants dans lesquels je n ’ai pas été plus* heureux
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que lui dans la recherche des fossiles. A  Oglat Slim , 
c’est dans la  couche aquifère et dans les déblais des puits 
que l ’on rencontre les m ieu x conservés. *

La chaîne crétacée occidentale, après un brusque rejet 
un peu vers le Sud, form e l ’axe du Dahra oranais entre 
deux zones tertiaires et paraît presque en totalité apparte
nir au terrain  sénonien. L ’étage gréseux supérieur form e 
les points culm inants et les îlots qui percent à travers 
les terrains tertiaires entre Cassaigne, Ouillis et le m assif 
du cap Ivi. A u  delà du Chellif, cet étage de grès et par
tie des argiles gréseuses qui les supportent, vont encore 
constituer le Djebel Diss auprès de M ostaganem. Ici ces 
argiles gréseuses prennent une assez grande ressem 
blance avec le gault de M ilianah ; m ais en l ’absence de 
fossiles, le  caractère de continuité, presque sans lacune, 
atteste leur âge sénonien. Les fissures du grès à l ’est du 
village de Karouba renferm ent des cristaux de galène.

D’après les explorations récentes de M. W elsch  aux en
virons de Tiaret, le sénonien existerait égalem ent dans 
cette région au voisinage d’Aïn-M elakou ; m ais nous 
devons attendre que ce géologue fournisse de plus 
amples inform ations sur les caractères et l ’extension de 
ce terrain dans ces parages.

En résum é le groupe des form ations sénoniennes prend 
dans l ’est de l ’A lgérie un développem ent considérable en 
puissance et en étendue et s’y  présente avec des caractères 
lithologiques et paléontologiques contrastant sous tous 
les rapports avec ceux auxquels nous ont habitués les 
bassins crétacés de l ’Europe. Il n ’est donc pas étonnant 
que la concordance avec les subdivisions d ’étages éta
blies pour cette région classique ne soit que très approxi
matives et en quelque sorte arbitraires. En fait, il existe 
entre ce groupe et le groupe cénom anien une discor
dance m anifeste de stratification qui légitim e son auto
nomie stratigraphique. Les horizons qu ’on peut y  établir, 
sans s’occuper d’y  rechercher la série classique d’Euro
pe, sont les suivants :

1° Zone calcaréo-m arneuse où les m arnes sont subor
données, caractérisée par les cératites, les grandes turri- 

telles, la grande abondance de Hemiaster Fourneli avec
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Cyphosom a Relam arrei, Holectypus serialis, Vu]sella 
turonensis et les grandes huîtres du type du dichotoma.

2° Zond m iyno-calcaire où les calcaires sont plus subor
donnés, où apparaît en abondance Echinobrissus Julieni, 
puis une forte collection de plicatules et des huîtres par
ticulières, com m e 0. Peroni et 0. Bourguignati.

3° Zone argilo-m arneuse peu m êlée de lits calcaires 
renferm ant, après une assez grande épaisseur sans fos
siles, d’autres huîtres com m e 0. Pom eli Coq. et 0. 
Nicaisei Coq., qui par leur fréquence relative et le iy  
vaste dispersion en Berbérie rendent de grands services 
aux stratigraphes; puis apparaissent Ostrea V illei Coq., 

0. Renoui Coq. et 0. vesicularis dans des assises de plus 
en plus argileuses.

4° Zone des calcaires à Heterolampas et à Radiolites 
Jouanneti Desm., qu ’on peut considérer com m e placée 
sur l ’horizon des calcaires à Inocéram es et à Heteroceras 
de l ’Est. Echinobrissus sitifensis abonde ; Ostrea Villei 
persiste ; je n ’ose point me prononcer sur l ’attribution 
des Hemipneustes à la base de cette zone ou au somm et 
de la précédente. Elle se term ine par des calcaires gré
seux alternant avec des m arnes schistoïdes, contenant 
Ostrea larva, 0. Matheroni, Echinobrissus subsitifensis 
et autres échinides.

5° Zone des Ostrea Orverw egii, accom pagnée encore 
de 0. V illei, et de Roudairea Drui dans des alternances 
de m arnes jaunâtres et de calcaires de plus en plus 
subordonnés. C’est cette zone seule qui constituait pour 
Coquand son étage dordonien.

Il est difficile de faire cadrer cette série avec celle du 
Dahra, où la lithologie ne perm et d’établir que trois 
zones au lieu de cinq et avec des caractères absolum ent 
contrastants.

CHAPITRE Y

TERRAIN ÉOCÈNE.

Ce terrain est représenté sur la carte provisoire au 
1 ,800,000e par la couleur nuancée selon les étages, afïec-
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tée à la lettre e , accom pagnée d’indices appropriés. La 
connaissance de ce terrain a été considérablem ent amé
liorée dans ces derniers tem ps par suite des explorations 
faites par moi-même dans les provinces de l ’Est et de 
l ’Ouest, m ais surtout par celles de deux de nos colla
borateurs à l ’exécution de la carte géologique de l ’A l
gérie : M. Ficheur dans la Grande K abylie, qui n ’a plus 
m aintenant de secret pour lui, et M. Pierredon, dans le 
m assif qui lim ite au Nord la  région des Hauts-Plateaux, 
entre A um ale, Boghari et Téniet-el-Haâd. La constitution 
de ce terrain est en A lgérie bien plus com pliquée que 
dans les régions considérées com m e les plus classiques 
et il me sera bien difficile de faire concorder autrem ent 
que par approxim ation les divisions naturelles des grou
pes avec celles adm ises pour les autres régions.

§  1 . —  G roupe su esson ien .

Ce groupe est représenté par la  teinte foncée et par 
la lettre es. C’est entre Birin et Berrouaghia qu’il m on
tre la plus grande puissance et la série la plus com plète ; 
elle nous servira de type pour la m ajeure partie du 
groupe.

e vc) Le terrain suessonien débute par une assise puis
sante de m arnes et d ’argiles im prégnées de sel et lar
dées plus ou m oins de cristaux de sulfate de ch aux ; 
elles sont très délitescentes, en raison de l ’hygrom étricité 
de leur sel et faciles à raviner. L eur épaisseur est va
riable, car elles constituent un dépôt de nivellem ent des 
bas-fonds du bassin. On n’y  a pas observé de fossiles. 
Elles sont généralem ent recouvertes par des m arnes 
blanches ou par des calcaires crayeu x  contenant des 
lits de silex  plus ou m oins volum ineux, noirâtres à 
l ’intérieur, blancs extérieurem ent, considérés par les 
indigènes com m e des ossements pétrifiés, d’où le nom 
de Oum-el-Adam, m ère des os ou des germ es. On n ’y 
a pas non plus constaté la présence de fossiles dans ces 
parages ; m ais il se pourrait qu ’en d’autres points parais

sent quelques espèces que je signalerai en leur lieu, en
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m e bornant à faire rem arquer ici qu’i l ,n ’est pas im pos
sible qu ’il y  ait plusieurs n iveaux de ces rognons de 

silex.
e Vb) Au-dessus des couches à silex on observe une série 

de couches m arneuses ou gréseuses plus ou m oins ta
chées de glauconie et dans lesquelles les débris, de séla
ciens n e sont pas rares, vertèbres et dents de squales, 
Otodus, Lam na, Carcharodon. Pristis. etc., dont les espè- 
ces sont à déterM n er ; il y  a aussi une Ostrea du type 
de l ’O. vesicularis, m ais paraissant en être distincte, et 
une petite térébratelle assez abondante. On y  trouve as
sez habituellem ent une variable proportion de phosphate 
tribasique provenant de coprolites qui sont parfois bien 
reconnaissables. Ces phosphorites se trouvent presque 
partout où se m ontrent les dents de squales ; m ais ce ni
veau n’est pas unique, ainsi que je le constaterai plus 
loin. Ici l ’épaisseur est de 10 à 20 m ètres.

Au-dessus de l ’assise précédente apparaissent des 
bancs alternatifs de m arnes et de m arnes gréseuses, puis 
de grès prédom inants dans lesquels se rencontre un 
nautile de grande taille, confondu par Nicaise avec le
N. D ekayi Mort., m ais d’un type tout différent, rappe
lant assez Nautilus Forbesii d’A rch. par ses cloisons 
très sinueuses. J ’aurai occasion de signaler sa présence 
en plusieurs autres régions de Berbérie. Il est accom 
pagné du Thersitea strom biform is P om ., du FususConte- 
jeani Coq. et du Schizaster Nicaisei Pom . ; c ’est aussi le 
gisem ent de peignes et janires indéterm inés à surface stri- 
gilée. Leur épaisseur est d’une cinquantaine de m ètres. En 
d’autres lieu x  c ’est à la partie supérieure de ces assises 
que se transporte le gisem ent de dents de squales et de 
phosphorites. En d’autres points encore sa base contient 
un gisem ent de polypiers en m auvais état de conser
vation. On com m ence à trouver, m ais très rarem ent 
dans cet ensem ble de couches, les prem iers représen
tants du type de l ’Ostrea m ulticostata Desh. Cette partie 
supérieure ne m ’a pas paru assez indépendante de l ’infé
rieure pour l ’en séparer.

e va) Le calcaire num m ulitique du Djebel Mou-el-Adam 

form e au-dessus des couches précédentes un m assif ro-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-  1 1 3  -

cheux d ’une cinquantaine de m ètres d ’épaisseur. Il est 
blanc, plus ou m oins dur, un peu cristallin, crib lé par 
places d’une espèce de num m ulite du type de N. planu- 
lata et de N. irregularis. Le Djebel Birin est constitué par 
la m êm e roche et présente la m êm e num m ulite et par 
places une operculine très abondante, non déterm inée. 
M. Pierredon y  a recueilli le  Thersitea ponderosa Coq., 
mais dans des parties assez inférieures et à une certaine 
distance vers le Sud, ce qui avec leu r caractère siliceu x  
pourrait porter à l ’attribuer au niveau inférieur ; ce n ’est 
toutefois pas appréciable dans les conditions du gisem ent, 
qui ém erge com m e un îlot des atterrissem ents quater
naires.

e,v) Le calcaire à num m ulites de M ou-el-Adam est 
recouvert en stratification concordante par une épaisse 
succession d ’alternances de bancs de grès, plus ou m oins 
prédom inants à la base, et d’argiles qui se dévelop
pent inversem ent et finissent par constituer à elles seules 
toute la  partie supérieure sur le quart ou le cinquièm e 
environ de l ’épaisseur totale. Il n ’est pas facile d’estim er 
la puissance de ce systèm e ; elle a paru  à M. Pierredon 
avoisiner 1,500 m ètres, et quelle que soit l ’erreur de 
cette estim e, il restera un chiffre rem arquablem ent élevé. 
La faune est très peu variée dans cet ensem ble ; m ais 
elle est à peu près égalem ent répartie dans toutes les 
assises argileuses et se compose, de l ’Ostrea m ulticostata 
Desh. ou d’une espèce ou variété voisine, m ais tout 
aussi différente de l ’Ostrea strictiplicata Raulin.

Cet ensem ble de form ations constitue un groupe très 
bien lié par la  concordance de stratification et conser
vant une certaine persistance dans ses faciès lithologi
ques. En général ses assises plongent vers le Nord, assez 
fortem ent quelquefois, et dans cette direction les supé
rieures vont s ’appuyer sur les assises crétacées, cénom a
niennes ou sénoniennes, sans laisser apparaître au con
tact les assises inférieures. Celles-ci, au contraire, s’éten
dent vers le Sud en dépassant plus ou m oins les supé
rieures pour aller elles-mêmes se perdre sous le m an
teau quaternaire. On peut en déduire qu’on était du côté 
Nord au voisinage du bord de la m er, dans laquelle le$

s
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dépôts se sont constitués, et (pie son bassin s ’étendait 
vers le Sud à une distance inconnue. Il y  a quelques 
variations dans, les épaisseurs relatives des dillérentes 
parties et l ’horizon calcaire est quelquefois atrophié. Ce 
systèm e occupe une zone assez étendue et continue 
depuis le bord du Chellif à Boghari jusque vers le  Djebel 
A m ris à l ’est du poste de Sidi-Aïssa avec ses étages com 
plets ; soit une longueur de plus de 100 kilom ètres sur 
une largeur de 30 kilom ètres environ du côté de l ’Ouest, 
réduite à une quinzaine du côté de l ’Est.

Dans le prolongem ent vers l ’Ouest, deux grands îlots, 
dont un a environ 25 kilom ètres de longueur, affleurent 
par les couches supérieures à travers le terrain  m iocène ; 
il paraît en exister encore un autre au sud de Téniet- 
el-Haâd, qui n ’est pas encore suffisam m ent connu-

La présence de ce terrain dans la province de l ’Ouest 
a été constatée en un très petit nom bre de points du 
Tell qui n ’en m ontrent que de faibles lam beaux. L ’un 
d’eux, au sud de Relizane,\ est formé de calcaires noi
râtres contenant les m êm es num m ulites que celles de 
Mou-el-Adam ; une huître épaisse sans côtes trouvée 
aussi au Degma et un schizaster sont contenus dans des 

assises m arno-gréseuses associées à des conglom érats. La 
form ation a dû s ’étendre assez loin sur le som m et de la 
chaîne d’entre Mina et Menasfa ; m ais il n ’en reste que 
très peu vers Si-Mohamed-ben-Aouda. Près de Dublineau, 
sur la rive gauche de l ’Oued El-Hammam, il en existe un 
tém oin consistant en petits lits de calcaires blancs séparés 
par des lits argileux criblés de num m ulites ; ils form ent 
berge de 3 à 4 m ètres sur une assise de conglom érat au 
niveau de la rivière. Sur le Dir-el-Slougui, où la route 
de Mascara développe son lacet, est un autre tém oin 
m asqué par le m aquis, et qui a été exploité pour l ’em
pierrem ent de la route. Le calcaire est ici noirâtre et 
renferm e des dents de squales et des num m ulites.

Il n ’est pas im probable que l ’on découvre encore quel
que autre tém oin de ce terrain, qui a dû prim itivem ent 
occuper des surfaces étendues, si on en peut juger par 

son épaisseur, m ais qui a été presque totalem ent dém an
t e l é  par des dislocations auxquelles celles du système
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des Pyrénées ne sont pas étrangères et ont laissé leur 
em preinte sur la  chaîne qui longe la Mina à l ’Est.

A  l ’est de la  province d ’A lger, su r ses lim ites et après 
une interruption d ’une quinzaine de kilom ètres, le ter
rain apparaît de nouveau au pied m éridional de la lon
gue chaîne du Djebel Mahdid, depuis le Djebel Tarfa 
jusqu’au Djebel Soubela, sous form e d’une étroite bande 
redressée contre les couches crétacées supérieures. Il 
paraît n ’y  être représenté que par les assises inférieures, 
eTB, et leur horizon à silex y  contiendrait des fossiles en
core indéterm inés, m ais peut-être déjà dans les pre
m ières couches de e Vb. Il y  aura à vérifier si les calcai
res à num m ulites signalés par M. Brossard au village de 
Kasbah dans l ’Ouennougha et qui contiendraient Num 
m ulites lœ vigata, ne seraient pas plutôt les équivalents 
de ceux du Mou-el-Adam et d ’âge suessonien. Les cou
ches à silex du pied du M ahdid supportent en corcor- 
dance de stratification de nom breuses alternances de 
bancs de gypse et d ’argiles assez irrégulières et forte
m ent bigarrées que recouvrent en discordance des as
sises m iocènes. Il ne m e paraît pas probable q u ’il faille 
les séparer du suessonien, dans lequel elles constituent 
un accident localisé dans cette région et que M. Bros
sard avait sans raisons suffisantes rapporté au parisien.

Un lam beau peu étendu, de suessonien se m ontre au 
nord de la chaîne, y  form ant le plateau de Mzaïta. Celui- 
ci paraît indiquer d’anciennes relations de continuité 
avec d’autres grands îlots qui s’étendent de Bordj-bou- 
Arréridj à Sétif et d’Aïn-Tassera au Djebel Guergour, 
abstraction faite des atterrissem ents quaternaires qui les 
m asquent dans les bas-fonds. Il y  aura sans doute à cor
riger les lim ites tracées par Tissot, parce qu ’il a confondu 
parfois ce terrain avec le  sénonien. A uprès de Sétif l ’é
tage des silex prend une grande épaisseur et est form é 
de calcaires bien lités sans intercalations argileuses ; les 
silex y  abondent et les fossiles y  sont au m oins très 
rares. Les m arnes qui les supportent adm ettent quel
ques intercalations gréseuses. Ostrea m ulticostata Desh. 
se retrouverait dans les quelques bancs calcaires qui 
recouvrent et prolongent les bancs à silex. Mais je n ’ai
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point été assez heureux pour pouvoir le vérifier. On a 
estim é à une centaine de m ètres l ’épaisseur totale de 
ce systèm e. Vers l ’Ouest la bande se rétrécit du côté 
de Bordj-bou-Arréridj et il y  en a encore des lam beaux 
sous Mansoura et peut-être encore quelque autre à 
rechercher plus loin ; vers le Nord, au delà du Djebel 
G uergour et du Djebel Anini, tout ce qui avait été m arqué 
par Tissot com m e suessonien et m êm e jusqu ’à l ’ouest de 
Bougie, d’après m a vérification et celles de M. Ficheur, 
est probablem ent crétacé et cam panien jusqu’au x  bancs 
à Inocérames. Il en sera probablem ent de m êm e chez les 
Beni-Medjalet ; m ais c’est à vérifier, de m êm e que chez 
les Arb-el-Oued et dans la vallée qui en descend vers 
l ’Est et sur laquelle je n ’ai aucun renseignem ent. C’est 
encore plus certainem ent à vérifier pour ce long ruban 

qui contourne au nord le Tam esguida, passe au nord du 
Djebel Zarra et va par le Fedj-el-Melah suivre le  cours 
de l ’Oued Ouedia jusqu ’à l ’Oued-El-Kebir. Le grand lam 
beau de Djem ila paraît aller passer sous le terrain 
helvétien des Ouled-bou-Kebbeb. Dans ces derniers para
ges, Tissot signale au-dessus de m arnes un calcaire à 

•num m ulites qui correspond sans doute à celui du Mou- 
el-Adam.

' A  l ’est de Sétif l ’atterrissem ent dans ses lacunes laisse 
-apparaître le  terrain suessonien entre St-Donat et Châ- 
teaudun, à Aïn-Iiebech, au voisinage de l ’Oued Seguin, 

-vers Guettar-el-Aïch et aux Ouled-Ramoun. Ici les assi
ses inférieures consistent en m arnes noires, très gypseu- 
ses, qui sont recouvertes par des calcaires m arneux 

-sensiblem ent teintés de glauconie, renferm ant de petits 
bivalves et des huîtres m al conservés. M. Péron y  a trouvé 
le Nautilus cf. Forbesii. C’est donc un représentant des 
assises e,t,, et l ’horizon des silex  serait ici absent ou 
m asqué. Ce lam beau paraît-se continuer sous l ’atterris
sem ent dans la vallée de l ’Oued Zenati, où une puissante 

-série de m arnes et de calcaires m arneux, m ’ayant paru 
sans fossiles, affleure vers le Bordj-Méheris, vers Aïn- 
Regada, et en sort par le village de l ’Oued Zenati pour 
se diriger sur Clausel dans la vallée du Cherf. Le lam 

beau de l ’Oued Seguin descend la vallée du Rhum el
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pour s’appuyer d ’un côté sur le m assif du Chettaba et 
de l ’autre sur le néocom ien du Djebel Ouach vers le 
Meridj et Lam blèche. Il ne paraît y  avoir là que les argiles 
brunes délitescentes de la base, où se trouverait rare
ment, com m e au x  Ouled-Ramoun, l ’Ostrea m ulticostata.

Tissot en figúre un autre grand lam beau qui contourne 
par l ’ouest le m assif des Ouled-Daan et se rattache par 
des îlots, dans les plaines de Tem louka, à celui de Bordj- 
Méheris et est suivi vers l ’Est d’un dernier lam beau for
m ant la m asse culm inante du Djebel Bou-Diss. Je n ’ai 
point de renseignem ents sur la com position du terrain 
suessonien inférieur dans ces parages. Cependant com m e 
nous nous som m es considérablem ent rapprochés des 
gisem ents dont il nous reste à parler, au voisinage de 
Souk-A hras, il y  a lieu de penser q u ’on leu r reconnaîtra 
une com position assez sem blable ; et que le terrain que 
nous avons poursuivi jusque dans ces parages, aura cessé 
d ’être réduit au x  assises inférieures au x  couches à num - 
m ulites, qui y  font défaut.

Le Djebel Degm a nous m ontre un développem ent 
im portant de l ’étage des calcaires à num m ulites, qui y  
sont d’une abondance extrêm e en certains points. Les 
calcaires sensiblem ent cristallins, blancs sur les cassu
res fraîches, sonores et hom ogènes y  sont disposés en 
dôme effondré vers l ’Ouest et m ontrant les tranches sur 
une hauteur de près de 80 m ètres, m ais n ’ayant pas 
probablem ent plus de 40 à 50 m ètres d’épaisseur réelle. 
Le substratum  est ici m asqué par les éboulem ents et ne 
laisse voir q u ’une zone phosphatée com m e celle de Tarja, 
que nous allons exam iner, sans que les strates inférieurs 
en soient visibles. Le calcaire est recouvert par une 
épaisse assise de m arne jaunâtre, dont la base plus ou 
m oins liée avec lu i contient une assez forte proportion 
de phosphate et des dents de squales ; dans la m arne 
sont éparses des Ostrea dont une non plissée, longue et 
épaisse pourrait passer pour une 0. crassissim a à pre
m ière vue et dont l ’autre pourrait être une variété de
0. m ulticostata.

Elle est surm ontée de bancs inarno-gréseux de quel
ques m ètres d ’épaisseur avec nodules phosphatés et des
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coquilles et échinoderm es dont le plus rem arquable est 
le Thagastea. La m êm e série se répète une seconde 
fois avec un peu plus d’épaisseur dans l ’assise m arneuse 
et peut-être y  en a-t-il une troisièm e avec les m êmes 
fossiles, ce que les éboulements ne perm ettent pas de 
constater avec certitude. Les derniers lits sont plus 
calcaires, plus durs et contiennent une cardite et de 
nom breux débris de balanes form ant lum achelle, que 
l ’on peut observer surtout sur le versant à la Medjerdah 
et sur le bord de la route. Il est difficile d’estim er l ’épais
seur totale de ce systèm e m arneux, m ais on ne peut 
être au-dessus de la réalité en le portant à deux cents 

m ètres. On trouve sur le revers opposé de la  m ontagne 
des calcaires m arneux tendres, très blancs qui ont été pris 
pour des calcaires à Inocéram es, dont ils ne renferm ent 
pas de traces et qui me paraissent être de sim ples inter
calations lenticulaires dans les m arnes.

La rive gauche de la  Medjerda est ici occupée par 
une puissante form ation gréseuse à bancs épais se suc
cédant sans alternance argileuse, du m oins dans leur 
principale m asse ; ils sont gris en dehors, blancs et 
sabloneux dans leur cassure et contiennent des valves du 
balane qui fait lum achelle à la partie supérieure des 
m arnes en contact avec la base de ces grès et concor
dant avec e u x . C’est probablem ent la m êm e série 
qu’au nord de Mou-el-Adam avec cette différence que 
les m arnes qui recouvrent directem ent les calcaires à 
num m ulites, sont plus développées et que la partie supé
rieure de l ’étage, dont elles font partie, 'est inversem ent 
plus gréseuse et par conséquent non pourvue des fossiles 
de station argileuse. Il ne serait pas im possible que l ’en
sem ble des m arnes, grès et calcaires m arneux à échini- 
des fussent seuls les équivalents des m arnes et grès à 
Ostrea m ulticostata de Boghari et que les grès du Moulin 
D eyron représentassent ceux dés Djebel Lackdar dont 
la m ention va suivre sous l ’indice emb, Tissot avait pris 
ces grès pour des représentants d’assises m iocènes ; m ais 
il est im possible de les séparer stratigraphiquem ent des 
m arnes et calcaires gréseux à Thagastea. Les num m ulites 
des calcaires sont les .m êm es qu ’à Mou-el-Adam.
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Le Djebel Bou-Quebch, à l ’opposé de Souk-Ahras et 
au-dessus de la station du Tarja, est aussi presque en
tièrem ent constitué par le  terrain suessonien inférieur. 
Les calcaires blancs· à num m ulites m ontrent leurs tran
ches au-dessus de la station sur une quarantaine de 
mètres d’épaisseur, avec une petite intercalation m ar
neuse contenant quelques gastéropodes. Les num m uli
tes sont les m êm es, rappelant le type de N. irregularis. 
Au-dessus sont les m arnes avec quelques lits intercalés 
m arno-gréseux sous les grès superposés, m ais présen
tant à leur contact avec les calcaires des nodules phos
phatés, des dents de squales et des num m ulites presque 
libres. Au-dessous des calcaires est un horizon marno- 
gréseux très glauconieux, riche en phosphate, en dents 
et en vertèbres de squales sur 4 à 5 m ètres d’épaisseur ; 
il ne form e en quelque sorte que la  partie supérieure 
d’un puissant systèm e de grès glauconieux, qui se dé
gagent du côté du sud pour s ’élever vers lés crêtes et 
renferm ent des peignes et janires du m êm e type que 
l ’on a déjà rencontré à Boghari et au Djebel Afoul.

On y  retrouverait sans doute Nautilus cf. Forbesii ; m ais 
le tem ps a m anqué pour s ’en assurer et m êm e .pour 
constater quel était le  substratum , que tout fait supposer 

être privé ici des rognons de silex. Les m arnes phos
phatées supérieures et les grès à peignes strigiliform es 
ont été pris par Tissot pour des form ations m iocènes, 
comm e au Djebel Degma ; ils s ’étendent de la région 
du Bou-Quebch jusq u ’à la  Sm ala d’El-Guettar et au 
Bordj Merahan. Il y  aura lieu de réunir au suessonien 
tout ce qui dans ces parages et sur la carte provisoire 
avait été m arqué de la lettre g, sauf au-dessus et à 
l ’ouest du village de Zarouria.

A une quarantaine de kilom ètres à l ’Est, en Tunisie, 
le Dir, ou plateau, du Kef est constitué par le terrain 
suessonien et sert de jalon pour relier les gisem ents pré
cédents à ceu x  que nous exam inerons vers le  Sud. Nous 
y  voyons d’abord une assez puissante m asse de calcaire 
subcristallin blanc contenant des num m ulites, form ant 
toute la ligne des escarpem ents qui rendent cette m on
tagne si singulière. Ils rappellent com plètem ent ceux du
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Djebel Degma et conservent par dessus des traces ou 
lam beaux de l ’assise de m arne jaunâtre avec phospho- 
rites, dents de poisson et beaucoup de num m ulites libres. 

On y  trouve aussi Ostrea m ulticostata et l ’espèce du 
Degma qui a le faciès de O. crassissim a Laink.

Je serais tenté de l ’identifier avec cette espèce, mais 
je dois avouer que je n ’ai pas eu le tem ps d’en exam i
ner un assez grand nom bre de sujets, pour m e pronon

cer sans réserve à cet égard. En tout cas, si c ’est l ’O. 
crassissim a, l ’étage helvétien ne serait ici constitué que 
virtuellem ent par ce fossile, car après avoir distrait du 
terrain de la surface ce qui est incontestablem ent num- 
m ulitique, je ne trouve pas à lu i attribuer une épaisseur 
sensible de strate. M. Aubert serait du reste du m êm e 
sentim ent que m oi, d ’après M. Le Mesle. On a figuré le 
m assif calcaire com m e divisé en deux assises par un 
banc de m arnes calcaires renferm ant des Pseudopy- 
gaulus et des Ostrea m ulticostata. Mais c ’est une illusion 
résultant d’un abaissem ent brusque avec faille, ou sim 
plem ent par glissem ent après rupture, qui a amené 
vis-à-vis et contre le  m ilieu des bancs calcaires, les lits 
m arneux à phosphorites du dessus. Il suffit du reste 
pour s ’en convaincre d’exam iner la surface de la plate- 
fprm e inférieure pour y  retrouver les m êm es num m u
lites et les m êm es Ostrea que sur celle de la plate-forme 

supérieure; le Pseudopygaulus est donc sur le m êm e 
horizon que le Thagastea au Degma.

Quant aux différences signalées entre les num m ulites 
des deux prétendus étages, elles sont tout aussi illusoi
res ; car ces espèces se retrouvent toutes réunies au m êm e 
niveau, au Dir com m e au Tarja, com m e au Degma, 
com m e au sud d’Aum ale, où les N um m ulites Rollandi 
et la variété du N. Zittelii se retrouvent ensem ble dans 
les zones m êm es à phosphorites et à dents de poissons. 
Sous les calcaires num m ulitiques du Dir paraissent des 
calcaires m arneux grisâtres sim ulant presque les calcai
res à inocéram es, qui ont dû sans doute en fournir les élé
m ents ; ils deviennent par place un peu cristallins et ren
ferm ent la m êm e térébratelle signalée à l ’Aïn-Seba, au sud 
de Boghari. Cette assise peut avoir de 10 à 15 m ètres.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-  12 1 —

Elle repose sur utie m arne sableuse ou grum eleuse b ru 
nâtre de 7 à 8 m ètres d’épaisseur, assez riche en dents 
de poissons, en gru m eau x phosphatés, et renferm ant la 
même térébratelle ; j ’ai été assez h eureu x de pouvoir y  
constater la présence du Nautilus cf. Forbesii, qui sert de 
lien incontestable entre tous les m assifs et lam beaux 
que nous poursuivons depuis Boghari jusq u ’ici. Au-des
sous de cet horizon on trouve les m arnes argileuses noi
res ; m ais les calcaires ou m arnes à silex  qui habituel
lement les recouvrent font ici défaut. On peut aussi 
rem arquer l ’absence des grès à peignes strigillés du Dje
bel Bou-Kebch, qui passent à leur partie supérieure aux 
bancs à phosphorites, celle aussi des grès de Oum-el- 
Adam  qui surm ontent ces m êm es bancs à dents de squa- 
le s j  m ais la présence du Nautile ci-dessus cité indique 
que ce sont là  des variations locales, com m e on en cons
tate assez souvent dans l ’étendue des bassins m êm e les 
plus hom ogènes.

A u  sud du Kef on voit se profiler les rochers (Kifan) 
de El-Heoud et plus loin ceux du plateau de Calaa-es- 
Snam, qui conduisent au Dir de Tébessa et en présen
tent à distance tous les détails d’orographie et sans au
cun doute de structure. Nous savons par M. Thom as, 
qui s ’est surtout attaché en Tunisie à la recherche de 
l ’horizon à phosphorites, que cet horizon se m ontre 
dans ces deux m ontagnes com m e au Kef, qu ’il y  est 
m êm e plus développé et que l ’horizon à silex réparait. 
Le Dir de Tébessa a la  m êm e physionom ie ; Coquand en 
a donné la  coupe suivante : à la  base, argiles brunes 
contenant des dents de squales et sans doute des phos
phates; au-dessus, deux ou trois alternances de m arnes 
ou argiles et de calcaire m arneux à Turritella carinifera 
Desh. ; p lus haut, calcaire m arneux rem pli de silex noirs, 
d’Ostrea m ulticostata, et de Thersitea ponderosa ; cou
ronnem ent par des calcaires blanchâtres form ant escar
pement, rem plis de N um m ulites læ vigata, d’après Co
quand, m ais par suite d ’une erreur de déterm ination qui 
a perm is à cet auteur d’affirm er l ’existence du terrain 
parisien, tandis que ces espèces sont les m êm es que 
celles de Kalaa-es-Snam, du Dir El-Kef, du Tarja et du
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Degnia. L ’étage sem ble ici se sim plifier par disparition, 
des couches à Nautilus cl. Forbesii, qui s ’interposent 
ailleurs entre les horizons à silex et à N um m ulites Rol- 
landi ; tandis que celui de la  base se com plique de quel
ques intercalations et devient p lus fossilifère. Le Ther- 
sitea, toutefois, relie ce gisem ent à celui de Birin ; mais 
ici il est difficile d ’apprécier la situation vraie des Tber- 
sitea par rapport aux calcaires à num m ulites.

Vers le Sud, le Djebel Tasbent, le Djebel D oukhan, le 
Djebel Oum-Debben conduisent à un vaste district sues- 
sonien, sur la partie sud du Kaïdat des A llaoua et Brar- 
cha jusqu ’au Djebel Ong et au Djebel Si A bid , et depuis 
Oum-El-Kemachen, jusqu ’au Djebel Bou-Fissan. De là il 

rejoint la grande bande qui, à l ’est du Djebel Cherchai·, 
court vers le Nord-Est, depuis le bord du Sahara au 
nord de Khanga-Sidi-Nadji jusqu ’auprès du Djebel Griga, 
à la hauteur de Tébessa.

Dans toute cette région, les couches calcaires à num 
m ulites ont disparu. On trouve vers le haut des calcaires 
sans fossiles se délitant plus ou m oins en dalles, super
posés à d’autres calcaires m assifs contenant divers échi- 
nides : Schizaster Meslei Pér. Gauth., M acropneustes 
Baylei et M. A rnaudi Coq., Sism ondia Desori Coq., Pseu- 
dopygaulus Trigeri Coq. Au-dessous se m ontre une assise 
épaisse de calcaire ou de m arne calcaire contenant des 
silex  en abondance et d’assez nom breux fossiles gastéro
podes et acéphales : Turritella secans Coq., Ostrea m ul- 
ticostata Desh., etc. A utre zone calcaire ou marno-cal- 
caire à Turritella secans et beaucoup d’autres fossiles 
acéphales et gastéropodes, et quelquefois avec interca
lation de bancs de grès. Enfin m arnes plus ou m oins 
argileuses contenant des alvéolihes. L ’épaisseur atteint 
de 60 à 80 m ètres. Ici l ’existence des phosphorites n ’a 
pas été signalée, ni m êm e celle des dents de squales qui 
les accom pagnent d’habitude. Cependant il en est autre
m ent vers l ’extrém ité orientale, au Djebel Ong et au delà 
de la frontière, vers le Sud, autour de Tam erza, et plus 
loin encore, dans la direction de Gafsa, région non vue 
par Coquand, auquel ces détails sont dus, tandis que les 
lim ites sont celles de la carte provisoire de Tissot. M. Tho-
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mas les a observées dans les assises qui gisent au-des
sous des bancs à silex  ; là les dents abondent, ainsi 
que les coprolites, et les bancs intercalés dans les m ar
nes gypsifères de la base renferm ent beaucoup de fossi
les : cardites, cériles, turritelles et rostellaires. C’est un 
faciès analogue à un niveau plus inférieur.

Le terrain suessonien form e à l ’ouest de cette région 
une série de petits îlots bordant la steppe ; puis il rem onte 
dans la vallée de l ’Oued El-Abiad et de son principal 
affluent de gauche jusque tout auprès du Djebel Chelia. 
La carte de J.issot en représente encore une bande dans 
la partie la plus élevée de l ’Oued-Abdi et une étroite 
demi-ceinture au nord-est de la plaine d’El-Kantara. La 
même carte en figure une vaste étendue à partir des 
Zibans à l ’Ouest, .jusqu’au delà de l ’Oued Bou-Abana, 
entre le pied îles m ontagnes et le cours de l ’Oued 
Djedi, abstraction faite des recouvrem ents quaternaires. 
Il paraît encore passer sous ces derniers vers le Sud 
pour en ressortir dans le haut de l ’Oued Itel vers Oum- 
el-Adam, dans l ’Oued Harradj, où des recherches d’eau 
ont été entreprises sur un sol d’apparence crayeuse 
rem pli de nodules de silex de form es bizarres. La roche 
est une véritable craie s e  dissolvant presque en totalité 
dans les acides ; on y  trouve peu de fossiles. M. Pierre- 
don, appelé à exam iner au point de vue géologique 
quelles pouvaient être les chances d’y  trouver de l ’eau 
potable, en a rapporté Turritella rotifera Desh. et Sulco- 
buccinum  D eshayesi Coq. et constaté que des puits de 
47 m ètres n ’avaient pas traversé l ’argile du substratum .

e,„b) Un systèm e de m arnes grises alternant avec de 
m inces lits de calcaire m arneux blanc à la partie supé
rieure et de m arnes jaunes à la  base repose sur les ar
giles à Ostrea m ulticostata de l ’étage précédent, sans 
discordance apparente ; il renferm e un deuxièm e niveau 
de silex. Les fossiles y  sont très rares : une petite huître 
du type proboscidea et d’espèce non déterm inée, des 
articles de pentacrine, des oursins écrasés, peut-être du 
genre Hypsopatagus. Il supporte une épaisse formation 
de calcaire m arneux blanc, lité en m inces bancs et ren
ferm ant des num m ulites, dont une du type de la planu-
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lata. Ces deux grandes assises paraissent assez bien liées 
ensem ble et il paraîtrait que l ’in férieure a une plus 

grande extension que la supérieure ; car cette dernière 
ne la suit pas toujours dans son passage sous les forma
tions supérieures et dans ce cas il devient assez difficile 
d’en reconnaître les lim ites par suite de sa ressem blance 
avec les dernières assises de elv.

Quoi qu’il en soit et considéré seulem ent dans sa par
tie calcaire, cet étage constitue une bande étroite, bor
dant au Nord la zone inférieure à Ostrea m ulticostata 
depuis le pied sud du Djebel Gratène et le Djebel Gue- 
trana jusqu’au Djebel Znaker, et dans la plus grande 
partie de cette bande il déborde sur la craie cénoma
nienne. La ligne se continue vers l ’Ouest par une série 
de lam beaux étroits en bordure contre les terrains plus 
récents au sud du Djebel Mergueb ; elle reparaît à l ’ouest 
du Chaâba jusque vers la Mechta Mrïouet, form ant le 
som m et coté 1049 m. Vers l ’Est, un lam beau assez isolé 
au m ilieu des argiles à Ostrea m ulticostata s’étend sur 
8 kilom . de l ’Est à l ’Ouest et 4 kilom . de large, au nord 
du Djebel Naga ; on n ’y  a pas trouvé de fossiles. L ’épais
seur de l ’étage dépasse 200 m ètres.

Je crois devoir rapporter au m êm e étage une form a
tion im portante de la province d’Oran dont le substra

tum  n ’est pas connu, m ais paraît être crétacé, et qui est 
recouverte par des couches de com position lithologique 
différente de celles qui recouvrent les calcaires du Zna
ker, mais qui renferm ent le m êm e oursin fossile, Echi- 
nolampas clypeolus Pom. L ’étage est ici form é en m a
jeure partie par des m arnes très déldescentes, d’un gris 
olivâtre, plus ou m oins zonées de blanc, qui constituent les 
terres de labour par excellence de toute la grande ban
lieue de Sidi-bel-Abbès. La délitescence de ces m arnes 

'un iform ise les surfaces ; d’autres fois elles se couvrent 
de la  croûte d’exsudation calcaire com m e d ’une carapace ; 
dans les dépressions elles sont recouvertes d’atterrisse
m ents, et leur étude est très difficile et ne peut se faire 
qu ’en quelques localités dénudées. Elles renferm ent, sans 
doute à divers n iveaux, des intercalations de petits 
bancs calcaires, plus rarem ent de grès, ou de m arnes
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rognoneuses contenant parfois des lentilles de silex. On 
peut y  recueillir alors soit des num m ulites (Sidi-Braliim ), 
soit des orbitoïdes et m êm e l’Echinolam pas clypeolus 
(Mouley-Abd-el-Kader) ; les m arnes delitescentes ne pa
raissent pas avoir conservé les fossiles. Il m ’a paru  que 
le phosphate de ch au x  n ’y était pas rare sous form e de 
cropolithe, et que des analyses à faire m ontreront que 
cette substance précieuse doit égalem ent exister incor
porée dans lé  sol arable que les m arnes constituent ; ce 
qui en expliquerait le renom  bien m érité de fertilité 
exceptionnelle. Un des caractères em piriques, qui peuvent 
servir à défaut d’autre, consiste dans la présence de nom 
breux grum eaux d ’un calcaire blanc, partie concrétionné, 
partie pulvéru lent qui tachent les surfaces dénudées.

Ce terrain  paraît s’ étendre dans toute la plaine de Bel- 
Abbès à l ’Ouest, ju sq u ’au voisinage de Tatfam am  et de 
Parm entier ; il affleure ça et là à travers le terrain qua
ternaire, au Sud, jusque vers Hassi-Daho, où il est re
couvert par des sables grossiers et des m arnes parais
sant appartenir au terrain helvétien ; vers le Nord-Est, 
sur la  rive droite de la M ékera, à Zarouela et à Zelifa, où 
il reste à le  lim iter vers le Sud-Est et à rech erch er s ’il 
ne passe pas sous l ’helvétien pour ressortir dans la  val
lée du M elreïr, où j ’ai vu  dans le tem ps des tém oins de 
calcaire à m élobésies, pris alors pour de l ’helvétien. Il 
y  a aussi à rechercher jusq u ’où il pénètre dans la vallée 
basse de la  M ékera, sous les vrais affleurem ents helvé- 
tiens de la Gada. Vers le Nord il va  passer sous le vrai 
calcaire à m élobésies et à clypéastres de l ’helvétien vers 
Aïn-Trid pour de là  s’élever dans le vaste col qui s ’étend 
du Djebel Bou-Aneuch ju sq u ’au Tessala et redescendre 

, vers le Nord presque jusq u ’au x  collines m iocènes qui 
bordent la plaine de laM léta près du K ram is. Les som m ets 

de Zertila et le Tessala sont form és par le m iocène qui 
le couronne à l ’état d’îlot. Toute cette région du versant 
nord du Tessala avait été considérée com m e appartenant 
à la  craie, qui existe réellem ent sur ce versant de la 
chaîne un peu plus au Nord-Est. Les affleurem ents de 
lits fossilifères y  sont rares ; on en trouve cependant à 

l ’ancien pont de l ’Oued Sarno et dans les carrières de
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la  colline que longe la route d’Aïn-Sefra. Sous Zertila, 
il y  a quelques plaquettes de grès quartziteux très durs ; 
de ci de là  des m arnes gypseuses accom pagnées de 
dolom ies et plus ou m oins en relation avec des roches 
éruptives. Les lim ites de détail dans la  région du Tes- 
sala ne sont pas encore relevées.

e,„a) Les calcaires du Znaker passent au-dessous d’une / 
épaisse form ation gréseuse bien litée en bancs sableux 
et se délitant en longues dalles altervativem ent, ailleurs 
alternant avec des bancs d’argile jaune subordonnée ; 
l ’Ostrea m ulticostata ne paraît pas s’y  m ontrer. On y  
trouve des peignes à surface strigilée, des oursins du 
genre Eupatagus, et une autre espèce très intéressante: 
Echinolam pas clypeolus Pom ., qui nous servira de lien 
pour rattacher cet étage à des gisem ents très développés 
dans la province d ’Oran et isolés à une grande distance.
Ce systèm e est en discordance transgressive su r eIV et 
passe sur eva, qu’il déborde à l ’est du K eî Roum adia, 
vers Aïn-Dalia. L ’étage^ e mb passe certainem ent au-des
sous au Djebel Lakdar-Rharbi ; m ais le plus souvent il 
est absent, ou bien il est incom plet et réduit au x  parties 
inférieures, difficiles alors à distinguer des' argiles à 
Ostrea m ulticostata; cette discordance par lacune indique 
une certaine indépendance de form ation. L ’épaisseur de 
ces grès a été estimée à 500 ou 600 m ètres.

Ils constituent p lusieurs bandes étendues form ant des 
escarpem ents caractéristiques. La plus grande à l ’Est 
com prend les deu x Kefs Lakdar depuis le  voisinage d’El- 
Guelb jusqu ’auprès du M ergueb ; 34 kilom ètres de long 
sur 5 à 6 de large. Un second en échelon au sud du pré
cédent com m ence à Aïn-Dalia, com prend El-Maskar et se 
term ine au Djebel Taragreguet ; 25 kilom ètres de l ’Est à 
l ’Ouest sur 4 à 5 de large. Plus au Nord, vers l ’Ouest, le 
lam beau allant du Djebel A m ra au Djebel Chaâba, laisse 
sortir de sa base les couches calcaires du Znaker; éten
due 8 kilom ètres sur 3. Un petit lam beau au Sud form e 
le Coudiajt El-Lorf. Le Djebel Fegnouna fait partie d’un 
autre lam beau à l ’ouest des précédents, très irrégulière
m ent découpé et fortem ent rétréci par les pénétrations 

des branches de l ’Oued Aroua. Enfin une dernière zone
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au sud de la précédente com m ence au M askrota et se 
termine au-dessus de K sar Boghari : 16 kilom ètres de 
long sur 6 de large. Il ne paraît pas en exister au delà 
du Chélif.

Je serais cependant fortem ent tenté de rapporter à cet 
étage le gisem ent de Kef Ighoud, rem arquable par ses 
nom breux échinides, de types au m oins très rares dans 
les étages inférieurs, m ais cependant non identiques à 
ceux trouvés à l ’est de Boghar, n i à ceux  que nous 
allons signaler dans une autre form ation probablem ent 
contem poraine de la  province d’Oran. Ce Kef Ighoud a 
été l ’objet d’une m onographie à laquelle nous renvoyons. 
Les grès qui form ent la  partie supérieure étant rap
portés à ema, les m arnes à orbitoïdes appartiendraient à 
eM,b. Il paraîtrait y  avoir ici un niveau à phosphorites et 
à dents de squales ; m ais son affleurem ent est très res
treint sur tesTèvres d’une faille.

Ce n ’est que dans ces derniers tem ps que l ’on a pu 
constater le développem ent que prend en puissance et 
en surface, dans la province d’Oran, une form ation num- 
m ulitique, que ses clypeastres, ses scutelles et m êm e ses 
échinolam pes, ainsi que l ’abondance des m élobésies, 
avaient, à la suite d ’une prem ière exploration rapide, où 
les num m ulites n ’avaient pas été observées, conduit à 
considérer com m e helvétienne. La présence à Boghari, 
dans l ’étage désigné par ema, d’Echinolam pas clypeolus, 
fossile le p lus xépandu et en quelque sorte caractéristi
que de la  form ation, ne laisse pas de doute sur leur 
assim ilation stratigraphique m algré la différence de cons
titution pétrographique ; dans l ’Est, des grès quartzeux 
presque sans m élange ; dans l ’Ouest, des calcaires plus 
ou m oins com pacts n ’adm ettant que de rares intercala
tions gréseuses. On voit très, distinctem ent ces calcai
res reco uvrir les m arnes verdâtres en différents points, 
com m e au m arabout qui culm ine à l ’est de Zarouela ou 
à l ’ancien télégraphe aérien de Tingem ar, où leu r ex
ploitation a fourni beaucoup de m atériaux au x  construc
tions de Bel-Abbès.

A u  delà de Tingem ar paraissent les m ontagnes de 
Taarbacha, de Zakar, de Sidi-Daho, des Ouled-Zeir, qui
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sont constitués en m ajeure partie par des calcaires à 
num m ulites, prenant une forte apparence concrétionnée 
par suite de l ’abondance des m élobésies globuleuses, qui 

parfois les constituent presque en totalité. Iis sont très 
durs, souvent de teinte rougeâtre, m ontrant dans leur 
cassure les sections clivées des échinides ou celles de 
leurs grandes num m ulites du type de N. gizehensis.

Près de Parm entier et vers Aïn-Fras ces-fossiles sont 
abondants ; l ’Ostrea gigantea s ’y  rencontre ; les echino- 
lam pas, les scutelles et les clypeastres n ’y  sont pas_ ra
res, m ais toujours fortem ent engagés. CertainsTÎancs 
sont p lus ou~m om s gréseux. Les fossiles n ’y  sont pas 
égalem ent répartis. Il y  en a qui ne contiennent que des 
petites espèces de num m ulites et des orbitoïdes ; d ’autres 
sont absolum ent stériles. L eur épaisseur visible peut 
aller de 40 à 50 m ètres. Quelques vallées les découpent 
et laissent voir dans leur fond le substratum  m arneux 
conservant souvent ses concrétions blanches et sa cou
leur un peu livide ; ils descendent jusque dans le fond 
de la vallée du Rio Salado, ou Oued A rlal, et rem ontent 
m êm e sur le revers opposé, où ils  constituent de gros 
m ornes. Ils vont se m ettre en contact avec la roche vol
canique du m assif d’Aïn-Tém ouchent et, vers l ’Ouest, 
couronner les m ontagnes, qui bordent le  bassin de Tis
ser d ’entablem ents rocheux jusq u ’au voisinage d’Aïn- 
Tekbalet. Sur le versant de l is s e r  ils doivent aller faire 
substratum  à l ’helvétien; m ais il y  a encore à en relever 
les lim ites. A  l'époque où nous considérions cette région 
com m e form ée par le terrain helvétien, nous avions été 
vivem ent frappé de la direction pyrénéenne de cette 
chaîne et nous ne pouvions nous expliquer cette ano
m alie qui, on le voit, n ’était qu’apparente. La direction 
de la  chaîne de Si-Mohamed-ben-Aouda est un autre 
exem ple de la prédilection qu’a le  terrain num m ulitique 
pour les chaînes de cette direction.

Une étude approfondie des num m ulites provenant des 
divers gisem ents énum érés plus haut, tous de date 
suessonienne, et dont la plupart des exem plaires ont été 
recueillis par m oi, a été faite par M. F icheur et sera 

publiée à titre de m atériaux pour la carte géologique de ■
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l ’A lgérie ; elles appartiennent au x  groupes de N. irregu
laris, N. planulata, N. biarritzensis, N. gisehensis et 
constituent 18 espèces ou variétés. L e tableau qui en a 
été dressé dém ontre quelles sont les relations intim es 
qu’ont entre eu x la  plupart de ces gisem ents, qui cer
tainem ent appartiennent tous à l ’éocène inférieur et ne j 

renferm ent aucune espèce de celles qui caractérisent 
l ’éocène m oyen ou parisien. Celui-ci est égalem ent très 
développé, m ais constitue une zone indépendante que 
nous n ’avons encore vue nulle part prendre contact 
avec la zone du suessonien. J ’espère que la  série si 
com plète des étages que je viens de passer en revue jet
tera beaucoup de jour sur la classification des étages, qui 
dans d’autres régions ne m ontrent pas des relations strati- 
graphiques aussi évidentes et aussi certaines en raison 
des superpositions directes, dont elle fournit dès exem 
ples variés. Ce tableau dém ontrera que le  gisem ent 
des Ouled-Zeir a une série assez particulière d’espèces 
(N. Ehrenbergi), pour la plupart rares ou absentes dans 
les autres gisem ents, tandis que ses espèces, ou m an
quent ou sont très rares dans ces m êm es gisem ents; il 
n ’en est pas de m êm e ties m arnes inférieures.

§ 2. —  G roupe p a r is ie n .

Ce groupe est représente p a t la  teinte m oyenne affec
tée à la lettre e p . Il est surtout développé dans la chaîne 
du D jurjura, où nous en prendrons le  type, en em prun- ' 
tant à M. F icheur les résultats de ses explorations et pres
que le résum é qu’il en a donné dans le com pte rendu 
du Congrès de l ’Association Française à Oran, en 1888.

e„) Le terrain parisien débute par des couches for
m ées d ’élém ents détritiques ou conglom érés. En contact 

/  avec les calcaires jurassiques à l ’Est, il com prend des 
m arnes schisteuses verdâtres ou violacées, intercalées 
de calcaires en plaquettes, supportant ou des poudin- 
gues à élém ents de quartz et de calcaire, ou le plus sou
vent des brèches calcaires stratifiées, à aspect de calcaire 

m assif, Des num m ulites, rares dans les m arnes, devien-

9
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nent abondantes dans les brèches (Taiterrât). Cette série 
se développe en continuité sur le versant sud du Djur- 
jura, passant la crête à Tizi-Ogoulm im e, form e les con
treforts élevés des Beni-Yala et après avoir entouré 
com m e d’une ceinture le pic de Lalla-Khadidja, sur le 
flanc duquel les poudingues s’élèvent a près de 1,900 
m ètres, couronne la  crête du Takerrat (2,000 mètres) ; 
l ’épaisseur est évaluée à 200 m ètres. A  l ’autre extrém ité 
du m êm e versant, en s’appuyant contre le crétacé, il 
prend un autre faciès : alternances de m arnes jaunâtres, 
de calcaires en plaquettes, de grès calcareux jaunes, avec 
intercalations irrégulières de poudingues et de brèches 
calcaires, se succédant en lits bien réglés sur plus de 250 

m ètres. Num m ulites rares au voisinage des conglom érats 
appartenant au type du N. lævigata du calcaire grossier. 
En d’autres points les poudingues dom inent à la partie 
supérieure avec une grande puissance.

e,) Calcaires com pacts pétris de num m ulites de diffé
rentes espèces, d’assilines et d’alvéolines ; s’élevant au- 
dessus de 1,500 m ètres ; ils form ent une ligne rocheuse 
presque continue, com m e un prem ier gradin, adossés 
au x  calcaires jurassiques. La puissance est estim ée à 
150 m ètres; ils ne se développent que sur le flanc nord 
de la chaîne, à l ’inverse de la zone inférieure dont ils 
paraissent indépendants, mais vers l ’Ouest on les voit 
en plusieurs points recouvrir cette zone de grès et de 
poudingues, à laquelle ils sont p ar conséquent en partie 
au m oins supérieurs. C’est ainsi accom pagnées que ces 
deux zones se m ontrent dans les gorges de Palestro, puis 
dans le Bou-Zegza et enfin au Chénoua et à Ténès, les 
deux lam beaux ultim es dans cette direction. Les num 
m ulites deviennent ici très rares. M. F icheur signale 
l ’existence des calcaires chez les Beni-Zikki, entre les 
cols de Chellata et d’Akfadou.

Il faut aller au centre du Tell de la province de Cons- 
tantine pour retrouver un district occupé par -ce terrain 
parisien inférieur, et il y  a été fortem ent dém antelé. Rat
taché par Tissot à l ’étage des grès de Num idie com m e 
étant subordonné, il a été au contraire reconnu par 

H. Hardouin com m e bien indépendant et fortem ent dis-
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cordant avec lu i ; Coquand non plus ne les avait pas 
franchem ent séparés. Le terrain se présente avec tous 
les caractères que nous lui avons trouvés dans les gorges 
de Palestro : poudingues et conglom érats à  la base, cal
caires blanchâtres com pacts et cireu x  à la  partie supé
rieure, riches en foram inifères, num m ulites, assilines, 
orbitoïdes de grande taille et alvéolines. L ’ensem ble peut 
aller ju sq u ’à 80 m ètres de puissance. C’est aux Zardezas 
q u ’on peut le m ieu x l ’étudier au point projeté pour la 
construction d ’un barrage-réservoir, dont il fournirait 
l ’assiette. Il repose sur les schistes anciens que j ’ai si
gnalés à leu r place com m e pouvant représenter ceux de 
Fedj-Kantour, et il est entouré par les grès et m arnes du 
terrain ligurien.

P ar le Djebel M souna, ce m assif se relie au x  Toum iet- 
tes, où Coquand prétend que se trouvent égalem ent les 
calcaires basiques-, ce que je ne puis n i confirm er ni 
dém entir, m ais ce qui existe à Sidi-Cheik-ben-Rohou, 
où il est bien difficile de les séparer, à cause de la sim i
litude de faciès lithologique lorsqu ’il n ’y  a pas de fos
siles. Je n ’ai pas vu les petits lam beaux signalés au Kef 
Sidi-Driss. A u  délà des Zerdezas, la  form ation se pour
suit par lam beaux : Djebel Tangoust et Djebel Siafa au 
sud de Jem m apes, où se trouve le gisem ent de m ercure 
de Ras-el-Ma ; puis Djebel Masseur et Djebel Chebebik, 
où Coquand prétend avoir observé des bélem nites qui 
n ’ont pas été retrouvées. La zone se continue vers le 
Nord par les îlots du Djebel Toumet (revers nord), du 
.Djebel Safia et Djebel El-Jahar. Elle se term inerait en
suite au Filfila, si les m arbres de cette m ontagne étaient 
le  résultat de leur m étam orphism e ; toutefois je ne puis 
les considérer que com m e des cipolins. Je crois de nou
veau  devoir faire rem arquer que nulle part encore on 
n ’a pu voir cette form ation en contact direct avec le 
terrain suessonien.

e1) A  la base, grès argileux friables, supportant des 
poudingues à galets et blocs de calcaire num m ulitique 
provenant de l ’étage précédent ; épaisseur estim ée à 500 
m ètres. A u dessus, série d’alternances de m arnes grises 

- et de grès sableux, en bancs minces, atteignant 300
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m ètres de puissance. On y  trouve A ssilina exponens 
Sow. Ce systèm e d'assises est en discordance complète, 
transgressive et absolue, avec les calcaires à alvéolines 
et num m ulites. Les im m enses accum ulations de galets et 
de blocs pris à cette dernière form ation tém oignent d ’un 
dém antellem ent form idable et de dislocations de la der
nière énergie. Les poudingues sont extrêm em ent déve- ' 
loppés dans la partie occidentale de la chaîne sur les 
deux versants. Au pied du Tamgout-Haïzeur ils  dépas
sent 500 m ètres de puissance et form ent un contrefort 
rocheux de plus de 1,700 m ètres d ’altitude. A u  Nord, 
leur distribution est irrégulière, m ais ils  reposent cons
tam m ent sur les calcaires à num m ulites. Les m arnes 
supérieures s u r . le versant nord de la chaîne form ent 
tous les contreforts du pays des Guechtoula. On les 
retrouve très développés dans la région de Dra-el-Mizan ; 
plus au Nord-Ouest, les grès se m ontrent chez les Beni- 
Khalfoun ; et dans les gorges de Palestro on peut obser
ver les poudingues avec leurs galets em pruntés au cal
caire à num m ulites.

La publication prochaine des cartes détaillées de cette 
région me dispense de plus longs détails sur cette rem ar
quable form ation. J’ajouterai cependant que M. Ficheur 
pense avoir retrouvé les grès et m arnes du systèm e à 
Ferouka près de Soum a, où-ils constituent un lam beau 
com pris entre les couches crétacées du flanc de l ’Atlas 
et les collines carténiennes de son pied, qui se dégagent 
du quaternaire depuis Bouïnan. Des recherches ultérieu
res feront probablem ent retrouver quelque autre lam beau 
le rattachant à ceux de l ’Est. Mais en dehors de cette 
région rien n ’a signalé sa présence et il reste peu de pro

babilité pour qu’on en découvre un m assif important.

§ 3. —  G roupe lig u r ie n .

Ce groupe est représenté par la couleur de teinte claire 
affectée à l ’indice e l. Il est très développé dans la région 
orientale du Tell et paraît m anquer totalem ent dans la 
région occidentale.

e 2) C’est encore à  M. Ficheur que l ’on doit la distinc

tion de cet étagç qui se développe sur le flanc sud de
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la partie orientale de la chaîne du D jurjura ; il est form é 
à la hase par des argiles schisteuses grises intercalées de 
plaquettes de calcaires m arneux renferm ant en grande 
abondance des fucoïdes paraissant exactem ent corres
pondre au x  Ghondi’ites intricatus et G. Targioni Brong. 
Elles revêtent un faciès de gault très prononcé et je les 
avais d’abord, au prem ier exam en, déterm inées com m e 
telles. Mais elles se délitent très facilem ent, au contraire 
de celles du gault très rigides ou esquilleuses, et du 
reste la présence des chondrites ne laisse point de doute. 
A  la partie m oyenne les grès augm entent peu à peu 
d’épaisseur et dans la zone supérieure ils form ent des 
bancs de 0,5 à 2 m ètres d’épaisseur et prédom inants sur 
les m arnes. L ’épaisseur totale est estim ée à 400 m ètres. 
C’est surtout à la m ontée de la rouLe du col de Tirourda, 
à partir de l ’Oued Tixeriden, jusq u ’au point culm inant 
du contrefort des Beni-Kani (l,900ni) qu ’on peut étudier 
la succession des assises.

Le diagram m e donné par M. Ficheur dans le compte 
rendu du Congrès de l ’Association française à Oran le 
figure plissé entre deux failles qui l ’encadrent, l ’infé
rieure le séparant du terrain de transport m iocène ; la 
supérieure le m ettant en contact avec le lias dolom itisé 
en ce point. A  partir du col de Tirourda, il constitue 
toute la  crête principale de la chaîne ju sq u ’au col de 
Chellala. Plus à l ’Est, il disparaît par suite de son 
recouvrem ent en discordance par l ’étage suivant. Les 
relations stratigraphiques inférieures sont p lu s incertai
nes, et com m e nulle part ce terrain ne se trouve en con
tact avec celui du pied de l ’Haïzer, il serait difficile de 
conclure leurs relations stratigraphiques. M. Ficheur, 
dans son esquisse géologique de la chaîne du D jurjura, 
incline à penser que les deux form ations pourraient être 
corrélatives, étant com prises entre les m êm es lim ites 
stratigraphiques. Il m e paraît toutefois que les form a
tions conglom éi'ées du pied de l ’Haïzer ont des relations 
plus intim es par leurs fossiles avec les calcaires à num - 
m ulites proprem ent dits et que les argiles et grès de 
Tirourda en ont au contraire de plus intim es avec le 
ligurien, dont il ne serait pas toujours facile de les dis-
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tin guer ; c ’est du reste m aintenant le  sentim ent' de 
M. F ich eu r.

Ce terrain  est-il représenté en d’autres régions du Tell 
algérien ? Il serait très difficile de le dire. Il ne serait 
pas im possible, en effet, qu ’il eut été confondu, en l ’ab

sence de relations stratigraphiques bien constatables, et 
pris pour le terrain  ligurien, et peut-être m êm e y  aurait- 
il à rech erch er si les intercalations de lits calcaires qui 
sont signalées en plusieurs lieu x  dans les parties infé
rieures de ce dernier ne pourraient pas lu i être rappor

tées. Des recherches nouvelles pourront seules faire ré
soudre ce problèm e. Toutefois, M. Ficheur penserait que 
cet horizon serait représenté sur les plateaux de Cons
tantine, au sud et au nord de Bordj-bou-Arréridj par un 
systèm e assez analogue d’argiles schisteuses avec inter
calation de lits gréseux, qui sont de plus en plus épais 
et arrivent à dom iner dans les parties supérieures ; je n ’ai 
pas d ’objection à y  faire, ne l ’ayant exam iné que rapide
m ent et l ’ayant pris pour du ligurien  d’un faciès un peu 
m odifié. Il couvre une assez grande surface, que traverse 

la route de Bordj-bou-Arréridj à M’sila, le long de l ’Oued 
Ksob. Il com m ence près d ’Aïn-Tassera, s ’étend jusqu ’au 
Djebel Kteuf, au dessus de M ansoura, et peut-être plus 
loin  encore vers l ’Ouest jusque vers Kasba où M. Bras
sard a signalé au-dessous de lu i un gisem ent de calcaire 
à num m ulites. Cela est à revoir ; car probablem ent le 
tout doit se rattacher au suessonien de Si-Aissi.

P lus à l ’Ouest il n ’y  a que des lam beaux dont la con
tinuité prim itive ne fait point doute avec le m assif du 
K teuf: Djebel Taguedid, Djebel Attache, Djebel M ogrenine, 
Djebel Hadjar-sour-Tourba form ant ensem ble un grand 
croissant, Djebel Abdallah à son sommet. Un dernier îlot 
plus grand que les autres couvre le Dira et la crête qui 
le prolonge à l ’Ouest ; sans com pter quelques autres té
m oins dont un recouvre le terrain suessonien au Djebel 
Gratine. Vers l ’est du m assif principal, un autre lam beau 
va d’Aïn-Tassera au Djebel Sdim . A u  nord de la Med- 
jana un autre grand lam beau fait face à celu i du Kteuf 
et repose soit sur la craie supérieure, soit sur le terrain 
suessonien ; m ais toutes les lim ites ont ici besoin d ’être
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vérifiées ; il faut ajouter celui du Djebel M agris au nord 
de Sétif. Ce qui ressort de cette distribution est un iso
lem ent assez caractérisé de la. form ation ligurienne qui 
s’élève du Tell num ide jusqu ’au m assif du Djebel Ouach 
et El-Aria, près de Constantine, et au contraire un certain - 
rapprochem ent des gisem ents de Tirourda qui ne rend 
pas im possible dans une région peu connue en détail et 
peu hospitalière, la découverte d ’autres lam beaux qui 
les relieraient entre eux.

e3a) En discordance de stratification avec la form ation 
précédente, dans les rares circonstances où elle la recou
vre, celle-ci est form ée à sa base d'un systèm e ordinaire
m ent puissant d’argiles et de m arnes brunâtres, là rig i
des, ailleurs delitescentes et souvent plus ou m oins 
salées. Ces argiles renferm ent des intercalations de pla
quettes ou de lentilles de grès dur et elles contiennent 
assez rarem ent des lentilles de calcaire argileu x exploité 
pour ch au x hydraulique, com m e à R obertville et à Saint- 
Charles; ce sont ces intercalations qui avaient porté Tissot 
à y  réunir les calcaires com pacts à num m ulites qui en 
sont certainem ent indépendants. On a trouvé égalem ent 
dans les parties calcaires m arneuses de la base des fu- 
coïdes du type de Chondrites Targioni et C. intricatus 
Brongt. et de petites num m ulites qqe M. F icheur étudie. 
Sur la route de Philippeville à Jem m apes, on observe 
dans les talus des poudingues qui form ent le substratum  
de ces argiles. Il paraîtrait qu ’ils se développent vers l ’Est, 
autour du Djebel Alia. Tissot leu r a assim ilé, avec réserve 
toutefois, d ’autres poudingues en grandes m asses autour 
du m assif cristallophyllien des Ouled-El-Hadj, près de 
Bir-Beni-Salah. L eur présence est accidentelle et tient 
sans doute à des conditions particulières à quelques 
districts, où affluaient sans doute près des bords du 
bassin m aritim e quelques grands cours d ’eau.

e3b) Grès p lus ou m oins grossiers souvent m icacés, 
en bancs assez épais plus ou m oins durs, souvent sépa
rés entre eu x  par des lits m inces d’argiles souvent bigar
rées d’assez vives couleurs. Les bancs inférieurs m ontrent 
en certains endroits des alternances de transition aux 
argiles qui les supportent, d’autres fois le passage se fait
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brusquem ent. C’est par excellence la région forestière, 
surtout propice au chêne-liège, et les massifs forestiers 
y  sont souvent im pénétrables. Les grès supérieurs, dit 
Tissot, paraissent s’être form és partout où se sont formées 
les argiles schisteuses ; m ais ils ont été enlevés par les 
érosions sur d’énorm es étendues. Lorsqu’ils couronnent 
un plateau, leurs débris en jonchent toutes les pentes et 
encom brent le substratum , alors difficile à déterminer.

Cette form ation, com prenant les deux étages, joue le 
rôle capital dans la constitution géologique et orogra

phique de tout le littoral de l ’est de l ’A lgérie. Très 
développée chez les Kroum irs en Tunisie, elle pénètre 
en large bande dans la  Numidie, depuis les plaines de 
Bône jusqu’aux sommets qui lim itent le bassin de la 
Medjerda aux environs de Souk-Ahras, un peu étranglée 
à l ’ouest de la Seybouse par l ’intercalation de l ’îlot cré
tacé de G uelaat-bou-Seba, elle s’élargit brusquem ent 
entre Philippeville, la  Mahouna, le sud de l ’Oued Zénati, 
le Djebel Ouach, en laissant passer dans quelques lacu
nes des îlots de terrains plus anciens. Le m assif à l ’Ouest 
de l ’Edough en est principalem ent constitué. Dans le sud 
et l ’ouest de Collo, elle est bizarrement découpée par des 
saillies du m assif cristallophyllien. A  partir de Djidjelli 
elle devient plus com pacte, elle s ’élève jusqu’aux som
m ets des Beni-Foural et l ’une de ses branches jusqu ’à 
celui du Tam esguida, poussant une pointe jusqu’auprès 
du Babor. Au sud de la rade de Bougie, elle s ’interpose 
à plusieurs gros, m assifs jurassiques et se rétrécit nota
blem ent pour gagner le  m assif de Bougie.

Ici elle est d’abord en quelque sorte confinée sur les 
somm ets et le versant à l ’Oued-Sahel, jusqu’à sa ren
contre avec la form ation inférieure, qu’elle recouvre en 
discordance dans la province d’Alger, où elle prend vers 
l ’est du bassin du Sébaou un très grand développem ent. 
Plus loin à l ’Ouest on n ’en trouve plus que des lam beaux, 
souvent réduits à l ’horizon m arneux ; au près de l’A rba 
les grès ont été souvent exploités pour pavés et pierres 

de construction.
Je crois devoir résum er ce chapitre par le tableau 

suivant :
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ÉOCÈNE ALG É R IE N .

I e 3b Grès de Numidie. Région forestière par .excel
lence, chêne-liège.

e 3a A rgiles et m arnes à  fucoïdes avec plaques gré
seuses d ’El-Arouch.

¡4 {

K  | DISCORDANCE ET TRANSGRESSIVITÉ.
O h F
g  e2 Grès et argiles alternants avec plaquettes calcaires 
¡5 \ à fucoïdes de Tirourdà.

w
KH

PC
&
O

¡5/
P
m

DISCORDANCE ET TRANSGRESSIVITÉ.

e i Grès, poudingues et m arnes des Guechtoulas. Num- 
m ulites exponens.

P5
■ <
Ph
H i
P h

P
O
ai
Î5

DISCORDANCE.

e, Calcaire num m uiitique com pact. A lvéolines. Num
m ulites perforata.

e ,i  Poudingues et m arnes de Takerrat. N um m uli tes 
lævigata.

TRANSGRESSIVITÉ COMPLÈTE.

¡3
M
13
O
m
m
M
P
æ

J
P
O
K
P

65

I e1Iia Grès du Lakdar à Echinolam pas clypeolus.

¡
Grès du Degma ? Calcaires à m élobésies et 
num m ulites Ehrenbergi de Sidi-Daho.

DISCORDANCE DANS L’EST.

em b Calcaire * en f.euillets avec N um m ulites · irre
gularis  du Znaker, m arnes en dessous. 

Marnes avec rares intercalations m arneuses 
ou siliceuses renferm ant.N um m ulites planu- 
lata et Caillaudi, de Zerouëla et Sidi-Brahim .

DISCORDANCE DANS L ’EST ; TRANSGRESSIVITÉ ABSOLUE 
DANS L’OUEST.

! elv A rgiles et m arnes à Ostrea m 'ulticostata' alter
nances gréseuses variées. 

eva Calcaires plus ou m oins cristallins à N um m u
lites Rollandi du Degm a, etc. 

ev i> Grès et m arnes glauconiennes ou à phospho
rites. Nautilus cf. Forbesii. N um m ulites voi
sine de N. planulata.

ev c Marnes ou calcaires à silex ; argiles séléniteuses 
délitescentes à la base.
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L ’exam en de ce tableau et de la carte provisoire donne 
lieu  à des rem arques d ’une certaine im portance : la pre
m ière est la  com plexité de com position de toute cette 
série et les nom breux exem ples de discordance qu’elle 
présente ; ce qui prouve que cette période a été rem ar
quablem ent troublée en Berbérie par la production de 
phénom ènes dynam iques intenses, nom bre de fois ré
pétés. Il y  a aussi à rem arquer que pendant toute cette 
période il y  a eu dans la m êm e région des dépôts sédi- 
m entaires et que si leur série a été souvent troublée, 
m êm e interrom pue, il n ’y a pas lieu  de supposer que ces 
interruptions ont eu quelque durée et qu ’elles n ’ont pas 
dépassé celle des phénom ènes de dislocation. En soi te 
que la  série des form ations peut y  être considérée com m e 
assez com plète pour y  devenir classique.

L a form ation suessonienne paraît s ’être étendue d’une 
façon à peu près continue de la  vallée de l ’Habra à la 
Tunisie, se développant surtout sur les p lateaux du cen
tre et de l ’Est et là s ’étendant jusq u ’au Sahara. Vers les 
derniers tem ps, elle se serait déversée, vers l ’ouest de 
la région de Boghari-Aum ale, dans les plaines de Bel- 
A bbès. La form ation parisienne occupe une étroite bande 
isolée et au nord de la  précédente et m anque dans 
l ’Ouest. Sa partie supérieure est lim itée à l ’ouest du Djur- 
jura. La form ation ligurienne a sa- portion inférieure, 
lim itée au sud des crêtes du D jurjura, et paraît avoir 
pénétré sur les plateaux sétifiens pour recouvrir le sues- 
sonien. Sa portion supérieure occupant le versant m ari
tim e, du Djurjura en Tunisie, rem onte égalem ent sur 
les plateaux num ides pour y  prendre contact avec le 
suessonien à Constantine et à Souk-Ahras.

CHAPITRE VI

TERRAIN MIOCÈNE.

Ce terrain est représenté sur la  carte provisoire au 
1/800,000e par la couleur jaune, nuancée suivant les 
étages, et la lettre m , accom pagnée d’indices,appropriés.
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§  1. —  G roupe to n g r ie n ?

Ce groupe est représenté par la  teinte affectée à la 
lettre m t ; m ais ce n’ est pas sans réserve qu ’il est fait 
ici mention de son existence en Algérie. En effet, le 
terrain qui doit le représenter, du m oins provisoirem ent, 
est lim ité dans un district peu étendu relativem ent et 
n’y a encore fou rn i aux chercheurs que des fossiles 
indéterm inables, suffisant cependant pour dém ontrer 
son origine m arine. Il est com pris entre deux autres 
formations, avec lesquelles il est en.discordance com plète 
de stratification ; les grès liguriens à la base et les pou- 
dingues cartenniens au-dessus. Dans cet intervalle nos 
cadres de classification adm ettent deux term es, le to n 
grien et l ’aquitanien. La raison qui a fait décider ce 
choix, c’est que ce terrain est m anifestem ent antérieur 
à la form ation des grandes rides du systèm e du Tatra, 

qui jouent un rôle im portant dans l ’orographie de la zone 
orientale littorale de l ’Algérie.

m„) C’est encore à M. Ficheur que l ’on doit l ’élude 
et l ’établissem ent de cet étage, auquel il propose de don 
ner, pour sim plifier, le nojn de grès de Dellys ou de ter
rain dellysien. Il est constitué à la Base par des grès 
très grossiers et des poudingues peu cohérents, à élé
ments em pruntés au terrain cristallophyllien voisin, 
assez nettem ent stratifiés et atteignant 200 m ètres d’é
paisseur. Au-dessus sont des grès a rg ileu x  m icacés 
en bancs m inces alternant avec des lits d’argiles grum e
leuses sur une épaisseur de 200 m ètres. P ar places les 
poudingues deviennent rares à la base et les grès m ica
cés grossiers dom inent et y  form ent de gros bancs ; les 
lits argileux intercalés y  sont m inces. C’est là le faciès 
du littoral qui persiste à l ’intérieur ; m ais vers l ’Ouest 
l ’assise supérieure passe latéralem ent à des couches plus 
schisteuses, argiles et grès.

Ce terrain est fortem ent dém antelé; m ais on suit assez 
nettement la continuité des divers lam beaux depuis 'la 
rive de l is s e r  jusqu ’à la  h au teu r de Tam da su r environ 
50 kilom ètres. Il constitue le Djebel Bouberak, les envi-
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rons de Dellys, la crête du Taourga et d’Aïn-El-Arba. 
C’est vers l ’est de cette bande que l ’on peut plus facile
m ent constater la discordance du terrain avec les deux 
autres, entre lesquels il est com pris ; il en est de même 
au Kef Makouda, qui domine la rive droite du Sebaou au 
nord de Tizi-Ouzou. Une deuxièm e grande bande, s’étend 
sur le flanc Nord de la chaîne num m ulitique des Beni- 
Khalfoun, depuis Tizi-Renif à l ’Est, jusqu’à l ’Oued Corso 

sur environ 40 kilom ètres de longueur ; elle est com
plètement séparée de la précédente zone, à laquelle elle 
a dû être liée cependant dans l ’origine pour ne former 
qu’un bassin unique, dont l ’étendue devait être d’une 
centaine de kilom ètres. La constitution est assez homo
gène dans toute cette étendue et confirm e cette conti
nuité. Jusqu’à ce jour, la présence de ce terrain n’a 
point été constatée sur d’autres points de l ’Algérie. 
Cependant il se pourrait qu’on dût lu i attribuer des 
lam beaux incomplets et isolés rapportés aux étages sui
vants d ’après le faciès conglom éré qui leur est comm un 
dans leurs assises inférieures et à une époque où l ’on 
ignorait l ’existence de cet étage plus ancien.

m,) J’ai déjà attribué à un faciès continental du ter
rain cartennien des form ations im portantes de poudin- 
gues, qui ne diffèrent des poudingues typiques que par 
ce qu’on n ’y  rencontre pas de fossiles et qu'ils n ’ont 
que des apparences de stratification, com m e le m ontrent 
les accum ulations constituées en dehors des grands bas
sins. Ils-sont très développés à T h yout; à Berézina, sur 
le bord m êm e du Désert, ils sont en rapport direct avec 
un pli du systèm e des Baléares. On les Retrouve au 
sommet de la partie du Djebel A m our qui s’étend d’A- 
flou à Sidi-Bou-Zid. On en rencontre aussi près de Chei- 
lala-Dahrania et au Rocher-de-Sel de la route de Djelfa : il 
m ’a sem blé que ces dépôts étaient postérieurs aux m ou
vem ents pyrénéens, et c ’est la raison qui m e porte à leur 
assim iler ceux d’El-Kantara et du versant sud de l ’Au- 
rès, que Tissot a considérés com m e num m ulitiques supé
rieurs, ou liguriens, parce qu’ils étaient com pris entre 
le  suessonien et les couches à Pecten num idus. Ce 
n’est pas concluant, puisqu ’il y  a plus d’un étage entre
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ces deux term es ; m ais cela pourrait bien indiquer qu ’ils 
pourraient être rapprochés des grès et poudingues de 
Dellys, ou terrain dellysien  de M. Ficheur.

C’est à El-Kantara, dans la  vallée de Biskra, que se 
trouve le type le plus développé de ce systèm e de cou
ches. Il com prend à la base des grès grossiers et des pou
dingues sans fossiles reposant sur des assises suesso- 
niennes (m ,c). A u-dessus viennent des m arnes rougeâtres 
ou blanchâtres contenant des fossiles (lacustres, dit Tissot 
à  tort) terrestres ; car ce sont des hélices, je  crois (m^). 
Une deuxièm e assise de poudingue couronne le  tout vers 
le télégraphe de SeU outi et n ’est pas fossilifère (m ,a). Ce 
terrain rem onte très haut dans la vallée de l ’Oued A bdi, 
où il est suivi et recouvert par un terrain m arin m iocène 
à Pectun num idus, dit Tissot, et par conséquent proba
blem ent cartenniçn. C’est ce fait stratigraphique qui me 
porte.à  faire descendre ce systèm e d’un degré dans l ’é
chelle géologique, toujours avec la  m ôm e réserve que 
pour m „ . Il affleure en quelques points de la lisière du 
Sahara vers l ’Est. Il est bien m oins certain que la  lon
gue bande figurée par Tissot au pied du revers sud-est 
du Bou-Khaïl doive lu i ‘être rapportée. En tout cas le 
tracé n ’a pu être conservé par suite de corrections con
sidérables faites à la topographie de cette région ; il ne 
l ’a été que là  où il ne se superposait pas à d ’autres tra
cés de terrains d ’un autre âge.

§ 2. —  G roupe ca r le n n ien .

Ce groupe est représenté par la teinte jaune un peu 
bistrée et la lettre m e.

m la) Grès quartzeux blancs à cim ent calcaire conte
nant abondam m ent u ne am phiope spéciale (A. palpe- 
brata P om .)s un petit schizaster (S. Bogud Pom .), une 
grande turritelle voisine du Proto cathedralis, etc. L ’ho
m ogénéité ët la puissance (40 m ètres au m oins) de ces 
grès est rem arquable ; m ais ils ne paraissent, m algré 
cela, que jouer un rôle très accidentel à  la  base de la 

formation, Ils forment le ltas-el-Abiod entre les embou-
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chures de l ’Oued El-Hachem et de l ’Oued Bellac, près de 
Cherchell, et s’atténuent prom ptem ent en biseau sous 
les couches supérieures. A u Bled Chaâba, au confluent 
de la Mouïlah et de la Tafna, ce sont des grès quartzeux 
ou des sables égalem ent blancs, plus ou m oins mêlés 
de lits d ’argile blanche parfois tft;s salée, form ant un 
ensem ble de plus de cinquante m ètres de puissance; ils 
occupent la m êm e place sous les couches conglom érées 
de l ’étage, et doivent correspondre à ceux de Cherchell. 
Ce sont jusqu ’à ce jour les deux seuls points connus.

m 1 b) Le plus habituellem ent, la form ation com m ence 
par des assises puissantes de poudingues à élém ents plus 
ou m oins volum ineux, m ais toujours bien roulés. Des 
argiles gréseuses, grises ou bleuçs, quelquefois rouges, 
s ’y  intercalent très irrégulièrem ent. D’autres fois ce sont 
des grès grossiers en bancs assez régujiers, surtout dans 
les parties supérieures. En quelques points les éléments 
des poudingues sont peu volum ineux et noyés dans une 
pâte argilo-gréseuse brûnatre. D’autres localités ne m on
trent que des grès très grossiers, assez bien lités, dont 
les prem ières assises pourraient encore passer pour de 
petits poudingues. Il y  aura sans doute à faire une ré
vision des gisem ents figurés sur la carte, dont certains 
pourraient bien appartenir au terrain dellysien.

Il est naturel que les fossiles m anquent dans les parties 
fortem ent conglom érées ; ils sont m oins rares dans les 
autres, m ais ne se trouvent d’ordinaire que sporadique

m ent. Ce sont de grosses huîtres, de grands pecten, dès 
venus, des tellines et pectoncles, des balanophyllies en 
général assez m al conservés. Les p lus intéressants sont 
les échinoderm es qui représentent le prem ier horizon 
im portant de clypéastres m iocènes, celui de Corse pro
bablem ent, ottrsiTTs qué~fai décrits dans la P a léo n to lo g ie  

a lg érien n e, à laquelle je renvoie. Il est cependant un 
point exploré dans ces derniers tem ps par M. Pierredon, 
où les fossiles sont m ieu x conservés et p lus nom breux, 
constituant une faune qui a la plus grande analogie'avec 
celle de Léognan par ses Proto cathedralis. Turritella 
terebiaJis, etc., m ais dont les-espèces pour la plupart 

présentent des différences qui en font pour le moins de
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fortes variétés. Elle fera l ’objet d’une m onographie spé
ciale avec iconographie.

mlc) Des m arnes brunes à délit conchoïde très peu 
délitables recouvrent l'étage des grès et poudingues 
dans un grand nom bre de points. E lles renferm ent très 
peu de fossiles, à l ’exception de foram inifères qui ne sont 
pas rares en quelques points : rotalia, textularia, etc. 
On y  observe quelques récifs coralliens : Adélia, près 
Milianah ; Oued-Malah, près Perrégaux, etc., et quelque
fois des calpaires à m élobésies (Ouled-Mehala), ou com 
pacts (Sidi-Zaher). En quelque points de la province 
d’A lger, ces m arnes renferm ent des spongiaires, rappe
lant le faciès de b eu x  de la craie et appartenant en partie 
aux m êm es genres, mais en constituant égalem ent de 
spéciaux et très variés : Djebel Djam beïda, à l ’est de 
C herchell; A m raoua, au sud de Ténès; Beni-bou-M ileuk, 
au nord des Zattafs sont les principaux. A  Toùest de 
Cherchell, vers l ’Oued M esselmoun, ces m arnes ont pris 
un aspect pépérineux très rem arquable et il faut y  
regarder de près pour reconnaître leur origine sêdimen- 
taire ; un phénom ène identique s ’est produit sur certains 
points des Traras.

Ce terrain est très rem arquable par le  dém antellem ent 
qu’il a subi et qui l ’a réduit en un grand nom bre de 
lam beaux épars dans toute la  région du Tell des pro
vinces de l ’Ouest et du Centre et m êm e un peu de l ’E s t , . 
dans les régions surtout où se sont produites les dislo
cations du systèm e du V ercors.

Il serait trop long d’énum érer en détail tous ces lam 
beaux avec leurs caractères particuliers, il  suffira d ’indi
quer les principaux cantons où on peut les étudier. Il y 
en a un assez beau développem ent près de la frontière 
du Maroc, à l ’ouest de la Tafna depuis Sidi-Zaher jus
qu’au delà de la Mouilah ; un autre grand îlot dans la 

région de Honaï, où la puissance visible a été estimée 
supérieure à 600 m ètres par M. Pouyanne et où les m ar
nes sont couronnées de poudingues et de quartzites ; 
Djorf-el-Gat, sur la  route de Rachgoun. Dans la  région de 
Mascara le Djebel Ghar-el-Maiz, le  Rocher-des-Aigles jus
qu’au barrage de l ’Habra, plusieurs fonds de ravins chez
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les Beni-Chougran. Le Pays des A natra, au sud de Reli- 
zane, ju sq u ’au Djebel Tam drara. Le D ahra oranais en 
m ontre plusieurs petits lam beaux, dont celu i de Ouillis 
m ontre un beau gisem ent de clypéastres et de schizo- 
brissus, et celui de Sidi-Saïd contient des coquilles de 
m ollusques et des balanophyllies avec des échinolam- 
pes. Le barrage de St-Aim é, sur la Djidiouïa, est installé 
sur les grès, qui dans la vallée du Riou reparaissent sous 
les couches helvétiennes.

A  Ténès, qui a fourni le nom  de l ’étage (Cartennæ), les 
poudingues et les grès associés ainsi que* les marnes 
constituent un lam beau assez étendu ; il est accompa
gné dans l ’Ouest d’autres bien plus petits, éparpillés sur 
le m assif accidenté, qui se term ine au Techta des C h eu r-, 
fa. Il form e les collines qui sont sous Miliana depuis 
A délia ; plusieurs lam beaux en constituent des témoins 
au-deSsus des Braz. J ’ai déjà cité ceux de Cherchell et 
de Gouraya. A u Sud ce ne sont plus aussi que des té
m oins vers la  Sra Khebraza, aux environs de Téniet-el- 
Haâd et dans le m assif de l ’Am raoua.

Plus à l ’Est, le terrain est presque réduit a u x  m arnes, 
qui deviennent fossilifères sur le flanc nord de Mouzaïa 
et de la  montagne de Blida. Plus au Sud, au delà du mas
sif de Médéah, il form e le Ben-Mahiz, grand m assif re
connu récem m ent par M. Pierredon, et qui renferm e de 
nom breux fossiles conservés avec leur test, quoique sou
vent assez m al ; puis à l ’ouest de Boghar, un autre en
core plus étendu, qui se subdivise en trois branches vers 
l ’Ouest, se rapprochant de ceux de Téniet-el-Haâd.

Il est difficile de savoir s ’il y  avait connexion entre 
ces grands m assifs et ceux si isolés aujourd’hui et si 
petits d’Aum ale et du Kef Guebli. Dans le m assif d’Al
ger,. les grès d’El-Biar en font partie et on les retrouve 
à Matifou. Ils y  sont réduits à de si petits lam beaux 
qu’ils ne pourraient être figurés à l ’échelle du 1/800,000e. 
Considérés d’abord com m e base du Sahellien, ils ont dû 
descendre dans la série, par suite de la découverte de 
divers fossiles caractéristiques. A u pied septentrional de 
la  grande Kabylie, la form ation est en quelque sorte pin

cée dans un long pli synclinal qui s’étend de Belle-Fon*
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taine au delà de Fréha, les poudingues n ’y  paraissent que 
sur les bords et les  m arnes rem plissant le fond des dé
pressions sont souvent recouvertes elles-m êm es de dépôts 
plus récents. D ivers gisem gnts renferm ent des fossiles 
comme ceux de Belle-Fontaine, H aussonvillers, Tizi-Ou- 
zou ; j ’en ai décrit les échin ides dans la  P a léo n to lo g ie  

algérienne. On en trouve quelques tém oins dans le  bas de 
l ’Oued Sahel et un dernier sous les m urs m êm e dé Bou
gie. Dans la K abylie de Sétif, il en existe un certain nom 
bre de tém oins bien singuliers par leur isolem ent et leur 
dispersion. On peut citel· celui placé au nord du Takin- 
touch sur l ’ancienne route de Sétif à Bougie ; ceu x  de 
Ighil-Aguissan et Ighil-Gouls ; celui de Beni-Am ran, à 
l ’ouest des Babor; celui, plus rapproché de la côt?., entre 
le Djebel Haïd-Achour et Djebel Haddid ; celu i encore 
plus au Sud, sur le Djebel Ktef, à la  hauteur m ais bien 
loin d’Aum ale. L ’esprit est confondu du grandiose des 
déblais qui ont dû être opérés entre ces terrains pour les 
isoler ainsi.

Dans l ’est du départem ent de Constantine, Tissot avait 
m arqué com m e m iocène inférieur (m l) une form ation 
qui, à la Chebka Sellaoua, au nord de la  plaine des Harac- 
tas, est constituée par des faisceaux alternants de m arnes 
et de grès, contenant dans ces derniers des veinules 
plom beuses et cuivreuses, qui ont été explorées sans 
succès. Pour cet auteur, ce m iocène inférieur est en 

général form é de m arnes rouges passant à des poudin
gues et à des grès avec des calcaires subordonnés, où 
on rencontre de grosses huîtres distinctes de l ’Ostrea 
crassissim a, Pecten num idus, etc. Cela concorde très 
bien avec notre cartennien. Cette form ation des Sellaoua 
se développe en largeur à l ’Est, puis s ’étend jusq u ’auprès 
de Kam iça en s’atténuant. Il sem blerait qu ’elle se pour
suit vers le D egm a d’après les indications de Tissot ; 
mais nous avons vu  qu’il fallait attribuer au terrain  sues, 
sonien la m ajeure partie des lam beaux considérés com m e 
tels, du Degma et de Tarjàa à la Sm ala d’El-Guettar, et 

’ réduire considérablem ent les surfaces attribuées au m io
cène ; ce que nous avons fait pour la  nouvelle édition, 
m ais ce qui-devra être confirm é par des études de détail,

10

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-  146 -

C’est certainem ent le  cartennien qui se développe dans 
la région de M doukal com prise entre la vallée inférieure 
de l ’Oued Cliaïr, El-Outaya, Ngaous et la route de Sétif à 
Batna ; c ’est la région typique signalée par Tissot et où les 
fossiles ne sont pas rares. Le gisem ent de Tiferouin a la 
plus grande analogie avec celui de Boghar ; V ille en a 
rapporté une petite· A turia et un Creseis depressa ? qui 
leur sont com m uns. La distinction ayant été opérée sur 
la nouvelle édition de la carte provisoire, je ne pense pas 
devoir insister sur ce sujet, d’autant qu ’il sera nécessaire 

d’y faire de nouvelles études plus détaillées. Sur le 
flanc septentrional de l ’A urès, à Lam besse, et près de 
Khenchela, les fossiles recueillis ne laissent aucun doute 
sur sa présence. La form ation paraît se prolonger au 
nord des plaines du Hodna, peut-être pour se rattacher 
au gisem ent du Kef Guebli, m algré qu ’on n ’en voie 
aucune trace au passage de la route de Bou-Saâda vers 

S id i-A ïssi. M . Brossard l ’avait attribué au tongrien;
M. Péron en a donné des diagram m es, auxquels nous 
renvoyons. Mais je ne saurais dire si dans ces parages 
il n ’y  aurait pas, com m e vers El-Outaïa, quelque repré
sentant de form ations plus récentes.

J’ai dit plus haut que les lam beau x du cartennien 
étaient souvent observables dans les régions accidentées 
par les dislocations du systèm e du Vercors, qui leur est 
postérieur, tandis que le groupe d ’étages qui va  suivre 
sous le nom  d ’helvétien échappe totalem ent à leur action. 
C’est cette grande discordance stratigraphique, qui, au 
début de m es travaux géologiques en A lgérie, m ’avait 
conduit à les séparer dans des form ations distinctes. 
J’avais d’abord pensé, en consultant les travaux de Pareto 
sur le m iocène d’Italie, pouvoir le classer, en partie du 
m oins, sur l ’horizon de son borm idien. Les docum ents 
paléontologiques faisaient alors à peu près com plètem ent 
défaut ou consistaient en espèces non com parables.

Ce n ’est que tout récem m ent que les explorations de 
M. Pierredon dans le sud de Berrouaghia ont fourni , 
un certain nom bre d’espèces rappelant la  faune infé
rieure de Léognan, si ce n ’est par des identités absolues, 

du moins par des analogies de faciès bien prononcées ;
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il est en effet très rem arquable d ’observer des différences 
sensibles entre les espèces com parables de l ’A lgérie et 
de l ’Aquitaine. D’après les classifications en faveur, le 
cartennien ne serait que du langliien ; m ais je ne p uis 
me décider à abandonner m on nom , qui a le privilège 
de J’antériorité sur celui de langhien et ce dernier cor
respond du reste à un faciès tout différent. C'est bien 
du cartennien que j'a i observé dans la  région du Ver- 
cors et avec tous les caractères de celui^ d’A lgérie et qui 
discorde com m e lu i sur le bord des grandes plaines 
avec les m olasses helvétiennes.

m 2) Je crois devoir inscrire dans le m êm e groupe et 
à la partie supérieure, du m oins provisoirem ent, une 
formation com plexe, qui sqr la carte à petite échelle 
figure sous l ’indice m p . Un de ses types se fait rem arquer 

dans la haute vallée de La Chiffa, autour du m assif du 
Djebel Msala et à partir du col de Hassen-ben-Ali, par 
les intenses colorations bigarrées et surtout rubigineuses 
qu’il m ontre sur une grande épaisseur. Il est form é 
d’assises argileuses renferm ant beaucoup de m enus dé
bris de roches crétacées, alternant avec des lits gréseux 
assez irréguliers et discontinus .et passant à la brèche. 
Ces dépôts sont couronnés dans le haut par des grès très 
grossiers passant souvent à des poudingues. Au-dessus 

viennent des m arnes grises avec couronnem ent de grès 
ayant un tout autre faciès et appartenant à un autre 
étage. Le Kef El-Hameur et le Kef Rm el m ontrent une 
très belle coupe où les m arnes rouges ont une épaisseur 
d’environ 250 m ètres. Ces dépôts sont en quelque sorte 
confinés dans le m assif de Ben-Chikao séparé de celui 
de Médéa par un étroit couloir qui prolonge la vallée de 
l ’Oued El-Arch, com m e si ce sillon eut autrefois corres
pondu à un relief séparant deux bassins distincts, celui 
des Aouara et celui de Médéa. On a trouvé des fossiles 
marins peu déterm inables, huîtres surtout, dans les 
marnes rouges.

A une douzaine de kilom ètres vers le Sud au-delà de 
Berrouaghia, au Djebel Retaël, l ’œil est saisi par de gros
ses masses rutilantes qui, par le u r  couleur, rappellent 

celle du Kef. El-Hameur. Elles sont constituées par des
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argiles rouges à stratification indistincte, et renferm ent 
des blocs calcaires provenant du cénom anien et des grès 
em pruntés à la form ation cartennienne contre laquelle 
elles s ’appuient, ainsi qu’au terrain num m uliti’que qui 
les lim ite au Sud ; la puissance est difficile à estimer, 
m ais elle est grande. La surface couverte est de 18 kilo
m ètres, et la largeur varie de 1 à 5 kilom ètres. La place 
ici de cette formation est assez incertaine ; j ’ai été con
duit à la lu i assigner provisoirem ent à la suite des 
constatations de M. Ficheur, qui tendent à faire donner 
la m êm e place à une série de formations d’origine détri
tique et alluvionnaire que caractérise cette m êm e colo
ration rouge et qui rappelle assez le faciès des atterris
sements quaternaires caillouteux avec lesquels on l ’avait 
d’abord confondue.

A  35 kilom ètres au nord-est du précédent se trouve un 

prem ier gisem ent, à Sidi-Hallel, que la route d’Aumale à 
A lger traverse sur plusieurs kilom ètres, m ais dont l ’ex
tension sur les plateaux voisins n ’avait pas été encore 
l ’objet de recherches. M. Ficheur a pu tout récem m ent 
constater qu’il se poursuivait vers l ’Ouest un peu Sud 
jusq u ’auprès de l ’Oued El-Malah et n ’était séparé du mas
sif de Msala, dont fait partie le Kef El-Hameur, que par le 
quaternaire qui rem plit le fond de cette vallée. V ers l ’Est 
il a pu reconnaître aussi sa liaison avec les affleurem ents 
distants de 40 kilom ètres de Ben-Haroun et avec ceux 
de A om ar, qui ont la plus grande analogie d’aspect avec 
ceux du Kef El-Hamar des Ouled-Brahim. Les couches 
conglom érées rouges grossièrem ent stratifiées y  passent 
sous des assises à Ostrea crassissim a com m e celles du 
Kef B m el ; seulem ent ici il n ’y  a point été observé de 
fossiles. Ce terrain de transport, dont les conglom érats 
caillouteux sont grossièrem ent stratifiés, se term ine par 
des lim ons gris dens lesquels des nids de galets se sont 
souvent cim entés en poudingues très durs. Des recher
ches attentives ne m ’y ont fait découvrir aucun débris 
organique, pas plus qu ’à M. Ficheur ; cependant M. Pier- 
redon y  a trouvé quelques m oules d’hélices en aval d’Aïn- 
Tizirert, m ais, peut-être dans levrai quaternaire du fond 

de la  vallée, ce qu ’il y  aura lieu  de vérifier ; ils sont du 
reste indéterminables,
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M. Ficheur a poursuivi l ’étude de ces atterrissem ents 
dans la vallée de l ’Oued Sahel sur une longeur de 95 
kilom ètres, du village des Trem bles jusqu ’à Irzer-Amo- 
kran. La p lus grande largeur est de 14 kilom ètres à la 
hauteur d'El-Snam  ; m ais la bande se rétrécit notable
ment ailleurs et le terrain est alors souvent entaillé. Il 
com ble-en quelque sorte tout le fond de la  vallée com m e 
dépôt d’un ancien grand fleuve. Mais quel pouvait être ce 
fleuve capable d’accum uler sur son fond des m asses rou
lées incohérentes de plus de 150 m ètres d’épaisseur? 
M. Ficheur, dans la notice plus détaillée publiée dans le 
compte rendu du Congrès d’Oran, à laquelle nous ren
voyons, incline à penser que cette form ation est d’âge 
cartennien ; m ais l ’accident du systèm e du V ercors, sur 
lequel il se fonde, n ’est pas assez im portant pour être 
absolum ent déterm inant. On a vu  plus haut que le 
gisem ent du Djebel Retaël en fait probablem ent partie ; 
comm e il renferm e des blocs de roches cartenniennes 
et des fossiles le u r  appartenant, la  form ation pourrait 
être placée à la base de l ’helvétien. C’était notre prem ier 
sentim ent et nous l ’avions d’abord considérée com m e 
l ’assise in férieure m 3a de ce groupe. Je pense m ainte
nant q u ’il est p lus conform e au x  convenances strati- 
graphiques d ’en faire un étage spécial, dans lequel les 
quelques fossiles connus ont un caractère p lus carten- 
nien et qui a une com position et des relations stratigra
phiques de transgressivité  que l ’on n ’observe pas dans 
l ’helvétien in férieu r.

§ 3. —  G rou p e h e lv étien .

Ce groupe est représenté par la teinte jaune pur et la 
lettre m h  pour les form ations m arines et par m h l pour 
les form ations continentales ou lacustres. Le groupe 
auquel j’ai appliqué la désignation de terrain  helvétien, 
plus étendu sans doute que celui de m êm e nom  de 
M. M ayer, est assez com plexe ; m ais il ne présente 
aucune discordance bien nette entre ses assises. Il est très 
indépendant à tous égards dans son ensem ble du terrain 
cartennien et beaucoup m oins dém antelé. Il est surtout
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com plet à l ’ouest d’A lger, entre Ham m am -R’hira et le 
Chellif et entre A délia et Bou-Medfa.

m 3a) Les couches inférieures sont form ées de m arnes 
et d ’argiles avec alternances plus ou m oins nom breuses 
de grès parfois argileu x  et de quelques lits calcaires conte

nant des bryozoaires. Il y  a par places, tout à fait à la base, 
des conglom érats form és de débris peu roulés. t)n  peut 
estim er à 300 m ètres la puissance de l ’étage dans la 
vallée et au voisinage de Ham m am -R’hira, où il constitue 
tout le flanc de la vallée de l ’Oued-el-Hammam; depuis 
le substratum  crétacé du D youan-Solla jusque un peu 
au delà de la rivière en plongeant assez fortem ent vers 
le Sud un peu Est. Il se com porte com m e un dépôt de 
nivellem ent de fond de bassin, n ’en occupant que les 
parties les plus déprim ées et laissant transgressivem ent 
son superstratum  recouvrir les reliefs un peu accentués 
de ces fonds, ainsi que ceu x  des bords du bassin.

Ces dépôts sont en général peu développés et m anquent 
m êm e com plètem ent dans bien des points de l ’arrondis
sem ent d’A lger. Dans l ’Ouest ils prennent p ar place un 
développem ent tout aussi considérable qu ’à Hammam- 
R ’hira, dans la vallée du Chellif par exem ple, au sud 
d ’Orléansviile, entre le  Tighaout et l ’Oued Fodda (où il 
pesterait à vérifier s ’il n ’y aurait pas lieu  d ’en classer 

tout ou partie dans le cartennîen), puis dans les gorges 
du Riou, dans le m assif d ’entre Sig et Tlélat, enfin dans 
l ’arrondissem ent de Tlem cen. Là ils sem blent constituer 
le principal term e du groupe, form é de m arnes très déli- 
tescentes à la pluie et m êlées de lits en général assez 
espacés de grès, qui dans les dénudations ont été pris 
pour des restes de chaussées rom aines.

Cet étage sem ble m anquer dans la zone qui s ’étend de 
Bou-Medfa vers Médéah, du m oins dans la partie qui 
représente le bord de l ’ancien bassin. Les dépôts, un 
peu conglom érés qui s’y  m ontrent en divers lieu x  et 
dans la vallée de l ’Oued El-Arch, au sud de ce m assif, 
renferm ent assez souvent des clypéastres et autres échi- 
nides paraissant plutôt appartenir a^ fétage supérieur à 
celui-ci et qui est ordinairem ent de nature calcaire.

II paraît en être de m êm e dans toute la bande étroite
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de terrain helvétien des plateaux, depuis Téniet-el-Haâd 
jusqu’à M ercier-Lacom be, où je n ’ai rien vu  qui puisse 

lui être être rapporté et où on ne trouve égalem ent que 
des rudim ents de l ’étage qui suit. .

m 3b) J’ai dans m es publications antérieures donné une 
grande im portance à l ’étage dont il est ici question, 
parce qu ’il présente des caractères lithologiques contras
tant avec ceux des étages entre lesquels il est com pris 
et qu’il fournit un excellent repère stratigraphique. Je 
l ’ai habituellem ent désigné sous le nom  de calcaire à 
m élobésies, qui pourrait être transform é en celui m oins 
euphonique de calcaire à lithotham nium  depuis que 
l ’on a séparé des m élobésies de Decaisne le genre ainsi 
nom mé ; ces algues y  sont surtout représentées et dans 
beaucoup de cas m êm e elles en constituent presque la 
totalité. Ces calcaires apparaissent dans notre coupe typi
que au pied du versant de droite de l ’Oued El-Ham- 
mam, · servant d’assiette au Pont dit Chez-Granger et se 
relèvent vers l ’Ouest pour aller constituer le som m et 
boisé du flanc nord du Djebel Bou-Yaya, au-dessus de 
Vesoul-Benian. Au-dessus de l ’auberge Granger, ils dispa
raissent et supportent des grès jaunâtres argileux qui 
par alternances passent à l ’étage supérieur. Les couches 
sont un peu ondulées, m asquées par les éboulis où le 
m aquis et leur puissance est difficile à estim er ; elle 
peut atteindre au plus 80 m ètres. Elle est du reste varia
ble, car sur les bords du bassin, vers Bou-Medfa par 
exem ple, le calcaire à lithotham nium  s’atténue jusqu ’à 
disparaître, n ’étant plus représenté, lorsqu ’il l ’est, que 
par des nodules épars de m élobésies et quelques-uns 
des fossiles de l ’étage, tels que Pecten latissim us.

Le rôle orographique de cette form ation est ic i assez 
effacé ; m ais dans l ’Ouest il  est au contraire considé
rable. C’est elle en effet qui constitue toute cette région 
rocheuse dénudée, qui encadre le Ch^llif sur sa rive 
gauche depuis les environs de l ’Oued-Fodda jusq u ’au 
delà de Djediouia. Là ces calcaires ont p lus de cent 
mètres de puissance et consistent en bancs se succédant 

.sans interposition, de structure partie concrétionnée, 
partie grossière et corallienne, résultant du m élange de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



15 2  -

corps organisés très variés tels que bryozoaires, coquilles 
de récifs corallinigènes, spondyles, huîtres, peignes et 
m êm e des ^polypiers en général d’espèce différente de 
ceu x  du cartennien. C’est un deuxièm e grand niveau 
d ’échinides et surtout de clypéastres nom breux un înriï- 

vidus et en espèces, dont on trouvera les descriptions et 
les ngures dans la P a léon to log ie  a lg érie n n e. Il n ’a pas 
partout la m êm e homogénéité et en certaines loca
lités, com m e au voisinage de Nem ours, c ’est plutôt un 
dépôt grossièrem ent gréseux, tendre, renferm ant les 
m êm es fossiles et en aussi grande abondance, m êm e les 
m élobésies et clypéastres.

Dans la région d’Alger, où l ’helvétien est en général 
incom plet et n ’y  occupe que des surfaces restreintes, le 
calcaire à m élobésies ne se m ontre que sous form e de té
m oins com m e au Djebel Zabrir, près de M arceau ou à 
l ’entrée d e l ’H arrach,près de Hammam-Mélouan et au sud 
du village de l ’Alm a. Chez les Soum ata il devait être à 
peine représenté par ses polypiers et autres fossiles, dont 
il est resté quelques traces éparses, sur le terrain crétacé 
par absence de l ’étage inférieur ; dans le prolongem ent, 
vers Médéa, il n ’y a eu que des traces de quelques déci
m ètres d’épaisseur avec clypéastres et concrétions repo
sant égalem ent sur le terrain crétacé sous les m arnes de 

l ’assise supérieure. Dans le grand m assif de M’sala et 
des Aouara, sa place est peut être prise par la couche 
gréseuse qui couronne les argiles rouges ; m ais il est 
p lus probable qu’il est absent.

Sur la rive droite du Chellif, sous El-Kantara, il est 

représenté par un horizon de clyp éastres et grands pei
gnes et contient Peaucoup de débris de grès et de schis
tes qui en font une sorte de brèche. A  l ’Oued-Fodda, il 
est tendre, presque sableux, et, avec les clypéastres, con
tient des hétérostégines en bancs. Sur la rive gauche du 
Chellif, il n ’est point recouvert, et sur la rive droite, où 
se développent les étages plus récents, il ne ressort qu ’en 
de rares points. Chez les Beni-bou-M ileuk, au' nord-est 
du Techta, il constitue un grand îlot presque isolé, bien 
norm al, avec une épaisseur d ’une vingtaine de mètres» 
q ui a dû form er un golfe profond détaché du grand bas-
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sin vers les Beni-Rached, où cependant il est assez peu 
développé et où m êm e il’ ne le serait pas du tout, si les 
assises qui tiennent sa .place ne doivent pas plutôt être 
attribuées an cartennien.

A  la hauteur de la  Djediouïa le terrain  éprouve un re
jet brusque vers le Sud jusqu ’au x  m ontagnes de Zemo- 
ra, depuis la Menasfa (Djediouïa supérieure) jusq u ’au 
voisinage de la Mina. Dans le Dahra, un faible tém oin 
ém erge des terrains plus récents à Mazouna et donne les 
belles eaux de cette ville  indigène. Il en existe un autre 
isolé sur un district crétacé et non recouvert chez les 
Tasgait, et enfin un représentant sous form e de calcaire 
tendre un peu grenu avec clypéastres form ant le  bord 
septentrional de la  plaine de Gri et se perdant chez les 
Médiouna sous les m arnes de l ’étage superposé. Assez 
loin à l ’Ouest, est une m asse considérable s'élevant au- 
dessus de Kalaâ, reposant sur le  néocom ien, entièrem ent 
form ée, sur p lus de 100 m ètres d’épaisseur, par des cal
caires m élobésiens typiques et qui est singulièrem ent 
restreinte en surface relativem ent à sa puissance. Elle 
constitue une véritable énigm e ; car on ne peut la  ratta
cher q u ’à une faible et m ince bande qui occupe le  som
m et d’un contrefort assez culm inant vers l ’Ouest, à Aïn- 
Kebira, sous El-Bordj.

A u  delà, vers l ’Ouest, le calcaire m élobésien s’atro
phie ou plutôt perd sa textu re corallienne, prend une 
texture grenue, sableuse, tendre, avec quelques concré
tions et se distingue alors assez difficilem ent des étages 
qui l ’enclavent. C’est sous cette apparence que la  route 
de Mascara le traverse au delà du K rouf, et la m ontagne 
qui s’élève au-dessus d’Aïn-H allouf, sur la m êm e route, 
m ontre dans ce m êm e faciès une zone très siliceuse et 
coquillière exploitée pour l ’entretien de la route. C’est à 
partir de l’Ougas que le m élobésien typique reparaît 
pour se continuer sur le  flanc de K sar, de Tafarouï et 
de la m ontagne d ’Arbal. Vers le Sud il reparaît dans la 
Mékéra, chez les Cheurfa, et se développe sur le som 
m et du plateau d’El-Gada, pour aller form er les m ornes 
du col des Ouled-Ali, où il repose sur le terrain néoco
mien. Il form e ensuite les som m ets du Fernen et du
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Djebel K erm a, s’étendant par Aïn-Oum ata ju sq u ’à Aïn- 
Trid, où il s ’interrom pt pour laisser sortir le suesso- 
nien.

A  l ’Ouest il n ’y  en a plus que sur les collines qui 
bordent la plaine de la M'iéta, vers le K ram is, Aïn-el- 
A rba et le Kéroulis. Au-dessus d’Er-Rahel un assez' grand 
lam beau, confondu d’abord avec le sahélien, fait face à 
celui d’Aïn-el-Arba. La form ation se poursuit au delà 
par, Chabat-el-Ham jusq u ’à Aïn-Tém ouchent, où elle est 
interrom pue par la m asse des roches éruptives. L ’îlot 
schisteux au nord du Rio-Salado et du Chabat-el-Ham, 
m ontre des traînées de polypiers qui le représentent et 
où dom ine un solenastrea très fréquent dans les gise
m ents de cet étage, col de l ’Oued-Imbert, Cheurfas, etc. 
Plus à l ’Oupst, la chaîne qui borde le bassin de l'Isser 
sur la rive droite en présente un assez grand îlot vers 
les Seba-Chiourk avec ses caractères norm aux.

A u delà de la Tafna, chez les Beni-Ouarsous, des gise
m ents de polypiers astréens lu i correspondent ; aux 
abords de Tlem cen son existence est'presque réduite à 
des gisem ents des m êm es polypiers attachés aux roches 
jurassiques sur l ’ancien rivage, et le som m et en plate
form e des contreforts qui descendent vers le Nord pré
sente quelques tables d’un calcaire, ou concrétionné ou 
gréseux, qui la représente. A  El-Massar, près des gorges 
supérieures de la Tafna, les calcaires rappellent par 
leurs hétérostégines ceux de l ’Oued-Fodda.

Dans la grande bande helvétienne q u i, partant de 
Téniet-el-Haâd, -va par les Beni-Linth form er le Kartoufa 
de Tiaret, puis les Beni-Chougran de Mascara, et enfin 
les collines de M ercier-Lacombe ( Sfisef) jusqu ’à la plaine 
de Tilm ouni, les calcaires à m élobésies ou m anquent tota
lem ent, ou bien sont représentés par une assise qu’on 
peut dire rudim entaire, renferm ant des clypéastres soit 
à l ’état de calcaire dom itique com m e à TTaret, soit â l ’état 
de brèche à cim ent calcaire com m e Chez les Beni-Chou
gran. Cependant il y  a lieu de citer des tém oins de leur 
ancienne extension à Cacherou, sur les calcaires à néri- 
nées jurassiques à l ’opposé de Kalaâ ou dans le Mel-Reir, 
en face de l ’Oued-Imbert égalem ent sur le terrain juras-
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sique, mais très "près des assises supérieures du même 
groupe sans qu ’on puisse y  voir leurs relations stratigra- 
phiques. Cela ferait adm ettre comm e possible une m é
prise sur leur classification et leur place dans la série 
suessonienne supérieure ; ce qui est à vérifier par un 
nouvel exam en.

Dans la  province de l ’Est, le terrain helvétien est très 

peu représenté, s i ce n ’est dans la  région des Hauts- 
Plateaux autour de l ’A urès, à l ’Ouest et au Nord. Le 
calcaire à m élobésies m e paraît devoir y  être représenté 
par des calcaires à échinides : Schizaster num idicus, 
Clypeastcx-crassieostatus, Brissopsis Tissoti, que V ille a 
rapportés du Djebel Garribou, près d’El-O utaya; ce qui 
ferait supposer que ce terrain peut reco uvrir le  terrain 
cartennien'et servir de substratum  à l ’étage suivant.

m3c) Revenons à notre coupe typique de Hammam" 
R’hira au Cbellif. to u t  le contrefort sur lequel serpente 
la route nationale d’A lg er à M ilianah, à partir de l ’Oued- 
Djer chez Granger, a son revers m éridional constitué 
par des argiles m arneuses plus ou m oins délitescentes, 
très ravinées ou arrondies dans lesquelles la  stratifi
cation est diffuse, sauf en quelques p laces, où des 
plaquettes de grès donnent lieu à une végétation spé
ciale et indiquent une inclinaison vers le Sud, tantôt 
plus, tantôt m oins forte que celle de la  surface du sol. Au 
delà de la  vallée de l ’Oued Bovv-AHouane, leurs tranches 
continuent à se m ontrer sur le flanc septentrional du 
Djebel Gontas et sur plus de 250 m ètres de hauteur. 
Ils plongent toujours vers le  Sud, m ais d ’une quantité 
que leur nature ébouleuse par délitescence rend très 
difficile à apprécier. Les foram inifères, surtout des types 
des textulaires, n ’y  sont pas rares ; m ais il n ’y  a que des 
em preintes très détérioriées de coquilles d ’acéphales et 
de gastéropodes, et elles sont très rares.

On peut estim er qu’ici l ’épaisseur de cette assise atteint 
près de 400 m ètres et q u ’elle est à peine diversifiée par 
quelques plaquettes et lits, ou gréseux ou calcaires. Elle 
donne lieu à des surfaces dénudées, qui sont envahies 
par le Daucus aureus, quand elles ne sont pas cultivées, 
ou par le  Sainfoin sulla  dans les friches d’assolem ent,
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lorsque les hivers sont assez p luvieux ; par contre, elles 

salent et salissent très prom ptem ent toutes les eaux qui 
les traversent. Elles constituent le plus m auvais des ter
rains pour l ’établissem ent des travaux publics. A  leur 
partie supérieure elles renferm ent quelques alternances 
de lits, puis de bancs gréseux. En m êm e tem ps appa
raît l ’Ostrea.crassissim a, qui y form e de véritables bancs. 
Ces bancs se reproduisent du reste à la base de l'étage 
supérieur et cette alternance rend assez arbitraire la 
lim ite précise à tracer entre les deux.

La puissance de l ’étage est· variable, m ais toujours as
sez grande. Quant à son extension, on peut dire en géné
ral q u ’il existe plus ou m oins développé partout où se 
m ontre l ’étage gréseux qui le recouvre ; en sorte que l ’on 
peut se dispenser de l ’indiquer en détail, ce qui sera dit 
de ce dernier à ce point de vue s’y  appliquant également. 
Mais on le rencontre en outre en un certain nom bre de 
localités, où il se m ontre seul et le plus souvent se fait 
reconnaître aux Ostrea crassissim a qu ’il co n tien t. C’est 
en effet le cas qui se présente à Tl'emcen m êm e, où cette 
h nîtrejest représentée par de m agnifiques exem plaires 
et où en outre les m arnes assez résistantes contiennent 
un certain nom bre d ’em preintes de coquilles q u ’une 
étude attentive perm ettra peut-être de spécifier ; des li- 
thodom es sont fréquents · dans les calcaires jurassiques 
eontre lesquels ces m arnes s ’appuient et sont très dé
term inables.

Sur le plateau de Terni, un grand lam beau, fortem ent 
dénivelé et difficile à relier à la  form ation de la précé
dente localité, m algré son voisinage, présente un dépôt 
ligniteux, non industriel, avec Ostrea crassissim a et un 
potámide à l ’état de m oule dans des plaquettes de calcaire 
m arneux. Assez loin dans l ’Est, au fond d ’un golfe formé 
par le m assif jurassique du Roum élia, dans le ravin de 
Tisser sous Lam oricière, le m êm e étage renferm e une 
couche de lignite im pur sur lequel on a fait quelques 
recherches sans succès. Des coquilles lacustres n ’y  sont 
pas rares, planorbes et lim nées, mais écrasées et indé

term inables.
A  l ’ouest d’A lger on en observe quelques lam beaux très
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restreints dans les m ontagnes de M énerville, dont tout 
l ’intérêt est d’indiquer l ’ancienne extension du terrain 
dans ces parages. A  l ’ouest de Constantine, à Mila, on a 
signalé depuis longtem ps un banc d’Ostrea crassissim a 
dont le gisem ent est dans une form ation argilo-m arneuse 
de cet horizon. Cette form ation-y est assez étendue chez 
les Ouled-Kebbeb, où elle renferm e des gîtes de sel ex
ploités par les indigènes. Il n ’y  a qu ’elle pour représen
ter le groupe helvétien.

On a égalem ent signalé son existence aux environs 
d’El-Outaïa, où l ’Ostrea crassissim a y  form e une accum u
lation considérable ; m ais ici il paraît y  avoir au m oins 
dans le voisinage un représentant de l ’étage qui en cons
titue le substratum . A u  pied nord de l ’Aurès, Tissot si
gnale aussi l ’existence de ce fossile dans des m arnes, 
notam m ent à Fesdis, où elles ont été traversées par un 
sondage de 150 m ètres. Il leur rapporte aussi les m arnes 
qui au nord de la plaine du Hodna recouvrent les pou- 
dingues et grès que nous avons considérés com m e pou
vant être cartenniens. Mais un nouvel exam en est néces
saire pour décider cette question. C’est encore à cet hori
zon qu’il y  a lieu de rapporter des lam beaux de m arnes 

. qui se trouvent dans l ’arrondissem ent de Souk-Ahras, 
celui de Zarouria entre le village et la  m ontagne de ce 
nom, et celui de Sidi-Bader par exem ple que j ’ai cru 
reconnaître pour tels ; m ais il y  a lieu  de faire des réser
ves pour la plupart de ceux indiqués par Tissot dans 
cette région et qui sont suessoniens.

m3d) Les alternances gréseuses du haut de l ’étage 
m arneux précédent peuvent, dans notre région typique, 
être prises aussi pour les prem ières assises d ’une puis
sante form ation qui couronne le  faîte du Gontas et oc
cupe tout son versant vers le Chellif avec une épaisseur 
de deux à trois cents m ètres, suivant les lieu x, et une in
clinaison qui est peu différente de ce lle  de la surface. Il 

' y  a dans la série des bancs de grès quelques intercala
tions irrégulières et interrom pues de-bancs de m arnes 
gréseuses. L e grès est plus ou m oins grossier, ordinai
rem ent tendre, et ses couches les plus élevées passent 

en certains lieux (le télégraphe du Gontas, par exem-
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pie) à l ’état de poudingues, dont les grès et pou din
gues cartenniens ont quelquefois fourni les m atériaux. 
Dans quelques lits à grains m oins grossiers, on observe 
des em preintes de coquilles m arines indéterm inables 
pour la plupart. C’est au voisiriage de la base et dans 
les alternances argileuses qui la constituent, qu'est le 

gisem ent habituel de 1‘Ostrea crassissim a ; elle y  forme 
parfois de véritables bancs et en est le fossile le plus ca
ractéristique et parfois le seul.

La puissante form ation de grès du Gontas se poursuit 
dans la  direction de Médéa et form e le grand m assif du 
Ouam borg. Elle s ’interrom pt un instant vers la région 
du Haouch Magzen pour reprendre vers le platéau de 
Médéa, form er le som m et du Nador et se prolonger jus
q u ’à Damiette. Après l ’interruption de l ’Oued-el-Arch, 
elle reparaît chez les Beni-bou-Yacoub, où elle pénètre 
dans le haut bassin de l ’Oued Harrach, va  form er les 
som m ets deB en-Chikao (l,350m), le m assif des Aouara, 
pour descendre au Chellif en aval du confluent de l ’Oued 
Iiarakach  et se prolonger chez les Matmata jusqu ’au- 
dessus du Camp-des-Scorpions sous Téniet-el-Haâd. Le 
m assif des Beni-bou-Yacoub pourrait bien avoir été en 
connexion avec le lam beau de la  rive droite de l ’Har- 
rach, à la  sortie des gorges ; il y  en a encore un lam 
beau au Fondouk. Il ne peut en exister en K abylie que 
des résidus de dém antellem ent ; m ais dans la vallée de 
l ’Oued Djem a on trouve les tém oins de Ben-Haroun et de 
A om ar avec leurs m arnes sous-jacentes qui surm ontent 
les argiles et conglom érats rouges de m 2. Je n ’en con
nais pas à l ’Est; les grès à Ostrea crassissim a cités par 
Tissot au pied de l ’A urès paraissant leur être inférieurs.

Dans l ’Ouest, après une interruption, soit réelle, soit 
par ablation, entre Aïn-Soltan et Duperré, ils reparais
sent su r la rive droite du Chellif en aval de l ’Oued El- 
A rch  et se prolongent jusqu’auprès des contreforts du 
Techta, toujours inclinés vers le Sud com m e au Gon

tas m ais bien m oins puissants, tronçonnés par les grands 
ravins affluents du Chellif et prenant contact en discor
dance au pied des m ontagnes avec le terrain m 4. Ën 

m êm e tem ps que paraît sur la rive gauche l ’étage mélo-
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bésien, celai des grès de la rive droite sem ble s ’atro
phier et on n ’en trouve que des tém oins perçant à tra
vers les form ations plus récentes, qui les m asquent 
com m e auprès des Cinq-Palmiers, su r la route de Ténès. 
Il en est de m ôm e au Dahra oranais, où leur présence 
est m êm e douteuse.

De Téniet-el-Haâd et du Djebel Enndate, venant sans 
doute des Matmata, ils se prolongent par les Beni-Lint, 
jusqu’au Kartoufa de Tiaret ; et après une interruption 
qui laisse à nu les m arnes m 3c, dans la vallée de 1  ̂ Mina, 
ils vont form er les somm ets des Beni-Chougran, prolon
gés jusqu ’au-dessus et au nord de Tizi. Il y  a, ch ez les 
Beni-Chougran, dans des argiles gréseuses, un niveau 
fossilifère assez riche, qui contient un m élange d’espèces 
faluniennes et d'espèces tortoniennes, dont une liste 
établie par M. M ayer a été publiée com m e tortonienne ; 
cependant la continuité stratigraphique indique certai
nem ent leur âge helvétien. Enfin, après la lacune de 
l ’Oued-el-Hamman, ils vont form er la m ontagne de Sfisef 
jusqu ’auprès de Tilm ouni.

C’est un m illier de m ètres d ’épaisseur que l ’ensem ble 
des quatre étages, qui constituent la form ation helvé- 
tienne, atteint au m oins dans la partie com prise entre 
le Chellif au Djendel et H am m am -R’hira. C’est une 
puissance respectable ; m ais cet état com plet de la  for
m ation s ’est rarem ent réalisé ailleurs. Soit par suite 
d’ablations qui ont été parfois colossales, soit par suite 
de conditions différentes dans les profondeurs des bas
sins, qui ont pu  se m odifier au cours m êm e des dépôts, 
ou d’autres causes qqlil n ’est pas facile d’apprécier, cer
tains étages se sont développés com m e a u x  dépens les 
uns des autres, et leu r série est assez souvent incom 
plète. En essayant de reconstituer les bassins de la  for
m ation, on voit que le principal devait s ’étendre dans 
la partie basse’ du Tell, depuis le m éridien du fond de 
la Mitidja jusque vers la  Tafna, où un grand îlot de car- 
tennien IuLbarrait passage vers le Maroc. Ses deux ex
trém ités diffèrent en ce que, vers l ’Est, Ham m am -R’hira 
excepté, c ’est la partie supérieure qui prend un grand 
développem ent, tandis que, vers l ’Ouest, c ’est la partie in-
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férieure qui prend de la puissance et se m ontre presque 
exclusivem ent.

Vers le grand coude du Chellif près d ’A m oura, ou 
D olfusville, il s’en détache com m e un canal assez étroit 
et bien m oins profond puisque l ’étage inférieur m 3a ne 
s’y est pas déposé et que l ’étage calcaire m 3h y  est par
tout com m e atrophié, tandis que les étages supérieurs y 
prennent un développem ent norm al com m e s ’il y  avait 
eu à la fin du dépôt des m élobésies un déversem ent par
tiel du bassin des m ers vers le Sud. Ce canal passait par 
Téniet-ei-Haâd, Tiaret et Mascara et allait de nouveau con
fluer au bassin principal auprès de Bel-Abbès, environ

nant une grande île dont l ’Ouarsenis était le  centre et le 
somm et.

Il est plus difficile de reconstituer les lim ites du bas
sin où se sont déposées les m arnes à Ostrea crassissim a 
de la Numidie. Ici les dénudations paraissent avoir ac
quis leur m axim um  d ’intensité et les tém oins de l ’an

cienne extension font souvent défaut. On peut reconnaî
tre toutefois que ce bassin, tout en se rapprochant beau
coup de la  région qui devait devenir saharienne, n ’y  a 
cependant point, pénétré. C’est à la fin de cette période 
de sédim entation que la région barbaresque, et plus 
spécialem ent l ’A lgérie, a subi les plus grandes m odifi
cations dans son relief et dans les lim ites de ses terres 
ém ergées, de telle sorte que les eaux m arines n ’y  ont 
plus occupé que des zones étroites paralèles au rivage 
actuel.

m 31) Dans le Tell de Constantine se trouvent des dé
pôts lacustres renferm ant des fossiles d’eau douce : Unio 
Dubocquii Coq., Anodontasm endovensis, Coq. Melanopsis 
(smendovia) Thom m asii Tourn, Planorbis Jobæ, lim nées, 
bythin ies, paludines, néritines, etc. C’est à Sm endou 
que le type peut en être pris. La form ation débute par 
des couches conglom érées de galets et gros graviers 
cim entés, ou non, en poudingues ; le tracé de la  voie 
ferrée les a traversés en tranchée au com m encem ent 
de la  ram pe de Fedj-Kantuur ; ils plongent vers le Sud 
et passent sous une puissante assise d’argiles brunes plus 

ou m oins m arneuses et delitescentes, et dans la môme
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vallée de l ’Oued Ben-Ibraliim , en aval du passage de 
la route, sur la rive gauche, ces argiles renferm ent des 
couches d’un lignite terreu x sur lequel ont été prati
quées des recherches qui n ’ont abouti à aucun résultat 
utile. C’est de là que provient sans doute la  m olaire d’un 
m astodonte décrite par Gervais, rapproché par lu i de 
M .ln 'evirostris, m ais plus voisin de M. angustidens Cuv., 
et un Flabelleria Lam anonis Coq. (? Brongt). Les couches 
supérieures sont p lus m arneuses, m ieu x litées, et en re

m ontant le lit de l ’Oued Sm endou à partir du village, 
on voit une succession de leurs tranches qui· indiquent 
un fort pendage vers le Nord avec une direction du sys
tèm e des Baléares,

Cette direction se m aintient sur un assez long parcours 
absolum ent conform e et ne laisse aucun doute sur l ’ac
tion de ce systèm e, qui a m is fin à la form ation helvé- 
tienne. Les dépôts lacustres du bassin de Sm endou sont 
donc au m oins de cet âge, ce que rien ne contredit dans 
la faune, dont il a été trouvé d ’assez nom breux spécim ens 
et qu’on pourra encore recu eillir  en rem ontant le cours 
de l ’Oued Sm endou sur 2 à 3 kilom ètres, jusq u ’aux pre
m ières dénudations de la rive gauche, qui sont sur les 
couches inférieures toujours redressées vers le Sud ; les 
unio n ’y  sont pas rares, pas p lus que les sm endovia. 
Ces argiles et m arnes sont lardées de cristaux de gypse, 
et le sol est p lus ou m oins salé. L ’épaisseur diT systèm e 
est assez considérable, m ais difficile à estim er. Il m ’a 
paru q^ren lu i attribuant une centaine de m ètres on de
vait encore être bien en dessous de la réalité.

Le bassin lacustre de Sm endou a été plissé synclina- 
lem ent par un ridem ent du systèm e des Baléares et sa 
surface a dû être p lus ou m oins restreinte par suite des 
ablations des couches du rivage ; en outre, il est recou
vert par des dépôts d ’âge plus récent et il n ’est pas fa
cile d ’apprécier son ancien développem ent ; en tenant 
compte des affleurem ents qui se m ontrent à travers les 

dépôts plus récents, on peut estim er à une douzaine de 
kilom ètres sa largeur m axim um . Vers le Sud-Ouest, on 
peut en poursuivre le  prolongem ent jusque chez les Ou-· 
led-Zied, où un coude très prononcé et une nouvelle di-

u
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rection vers le  Nord-Ouest conduit à M ilah à une quin
zaine de kilom ètres et très près du bassin à Ostrea cras

sissim a des Ouled-Kebbeb, où des recherches futures 
peuvent faire espérer de découvrir leurs relations stra- 
tigraphiques. Vers l ’Est le bassin se rétrécit pour former 
une bande étroite au Bled Teffaah, sur la rive gauche de 
l ’Oued El-Bénia (ou Ben-Ibrahim ), et il va  s’arrêter au 
Bled Bou-Hadjel.

A  40 kilom ètres plus à l ’Est, sur la rive gauche de la 
Seybouse, le terrain lacustre form e une série de collines 
basses com m ençant à l ’Oued Guer-es-Saïd, à l ’ouest de 
Héliopolis, jusqu’aux gorges des Nbaïls. Il est probable 
que les assises, au m oins les inférieures, se prolongent 
sous les couches plus récentes de la rive droite, et que 
les sondages de Guelma les ont traversées. C’est par là, 
sans doute, q u ’elles se m ettent en continuité avec l ’îlot 
des Nbaïls-Nador ; celui-ci paraissant égalem ent se pro
longer sous le m êm e manteau jusqu ’à celui de Aïn-Tami- 
m ine. Ces lim ites sont celles figurées par Tissot ; elles 
sont sensiblem ent exactes dans les divers points où la 
vérification en a pu être faite. Le m êm e auteur signale 
aussi, sans le figurer, un développem ent assez important 
du m êm e terrain au nord des chotts El-Moghzel et El- 
Guellif ; ne les ayant pas observés, on n ’a pas pu en tenir 
com pte dans la nouvelle carte.

§ 4. —  G roupe S a h é lie n .

Ce groupe de formations est représenté sur la  carte au 
1/800.000e par la teinte claire et la lettre m s pour les 
couches m arines et m sl pour celles d’origine continentale 

ou lacustre. Ce groupe ne correspond peut-être pas exac
tem ent avec ce qu’on a classé en France sous le même 
indice de m 4 dans les cartes détaillées ; m ais il paraît 
bien difficile de le désigner autrem ent et surtout d’en 
faire une sim ple subdivision d'un des étages de m3. Les 
relations stratigraphiques en effet s’y  opposent absolu
m ent ; car ce terrain constitue une unité tout à fait in
dépendante par discordance de stratification, soit avec le 

groupe helvétien, soit avec le groupe pliocène, entre les-
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quels il est com pris. Cette indépendance ressort du sim 
ple exam en de la  carte.

m 4a) Dans le littoral Oranais où le sahélien est surtout 
bien développé, il com m ence par des grès m icacés qui 
atteignent souvent une puissance d ’une cinquantaine de 
m ètres. Ces grès sont constitués par les élém ents désa
grégés d’une roche éruptive trachytique, dont l ’un des 
points d’ém ission est aux îles Habibas. Cette roche, à 
Oran, a été prise pour un filon de porphyre (Ravergie) ; 
mais elle est évidem m ent stratifiée et renferm e des fos
siles assez bien conservés pour confirm er son dépôt sédï- 
mentaire. A u  cap Figalo, qui est voisin  des îles Habibas, 
les élém ents fedspathiques de ces grès ont été kaoli- 
nisés et constituent un gisem ent assez im portant de cette 
substance. Lorsque les m arnes helvétiennes servent de 
substratum  aux m arnes sahéliennes, il serait difficile de 
les délim iter, si presque toujours on ne trouvait entre 
elles une traînée de ces grès m icacés, à défaut de la for
m ation elle-m êm e, jusque dans le  Dahra.

Dans la province d’A lger il n ’y  a que quelques lits un 
peu conglom érés à la base du groupe, lorsqu ’il repose 
sur des terrains qui ont pu en offrir les élém ents ; et 
ailleurs il n ’y  en a aucune trace. Les fossiles qu ’on a pu 
y  recueillir sont peu différents de ceu x  des assises su
périeures ; cependant en quelques points, com m e à Sidi- 
Bachti chez les Gham ra, et auprès de N egm aria dans le 
Dahra oranais, ces dépôts détritiques, p lus ou m oins ar

gileux, renferm ent un assez grand nom bre de grands 

peignes et des clypéastres qui form ent un troisièm e 
niveau presque aussi im portant que les antérieurs.

m 4b) Cet étage se présente sous trois faciès assez dis
tincts. A  l'ouest d’Oran il est constitué par des calcaires 
blancs plus ou m oins concrétionnés et contenant en 
grande quantité des m élobésies globuleuses, des bryo
zoaires, etc. Divers échinides, des huîtres (0. cochlear), 
des peignes (P. latissim us), des spondyles, ne sont pas 
rares dans ses couches inférieures, où l ’on rem arque 
des lits farcis de diatom ées, de radiolaires et de spicu
les de spongiaires, C’est ce que Ehrenberg a décrit com m e
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craie d’Oran ; i l  y  a des silex m énilithes en plusieurs 
points. Dans ces couches on a trouvé des poissons qui 
ont été décrits par Agassiz, revus depuis par M. Sau- 
vage, qui a retrouvé les sem blables dans le gisement 
de Licata, en Sicile. Au-dessus se développent les cal
caires m assifs exploités pour pierres d ’appareil, assez 
tendres pour être modelées et rappelant assez ceux du 
Riou de l ’étage helvétien. Ce faciès se développe comme 
un ancien récif corallinien jusqu’à la vallée de l ’Oued 
Am eria, à l ’ouest de Lourm el, s’appuyant sur les schis
tes et les dolom ies du massif ancien du M erdjadjou, et 
en occupant tout le versant sud vers la plaine de la 
Sebkha. L ’épaisseur, assez variable, peut être évaluée à 
une centaine de m ètres au moins.

Le som m et du m assif est quelquefois occupé par un 
tém oin des calcaires à m élobésies de l ’helvétien, comme 
au Santon et à Msila ; *et il n ’est pas facile alors de les 
distinguer. On retrouve des affleurements de ce même 
faciès de l ’autre côté de la plaine, au pied de la  chaîne 
du Tafarouï et d’Arbal.

Mais au x  deux extrém ités de ce m assif, ces calcaires 
et les m arnes calcareuses passent assez rapidem ent à des 
m arnes argileuses m assives, blanches, rem plies de fora- 
m inifères, surtout des globigérines, et dont les fossiles 
les plus habituels sont Pecten cristatus et Ostrea coch- 
lear. Du côté de l ’Ouest, la form ation ne tarde pas à 
disparaître et ne se retrouve plus que sur la  côte près, 
et sans doute au delà, de la frontière du Maroc. Vers 
l ’Est elle se poursuit à l ’état de m arne crayeuse blanche, 
longeant le sud du m assif du Djebel Iihar et du Djebel 
À urousse et passant sous le pliocène, au travers duquel 
elle apparaît en divers îlots souvent en  m êm e tem ps que 
des gypses épigéniques ; elle s’étend jusqu ’au x  collines 
du Sig, du Bou-Ziri, de Perrégaux, de l ’Oued-Malah, 
d ’El-R om ri et vers les somm ets de Bel-Iiacel. Les fos
siles y  sont assez rares, sauf les globigérines. En quel
ques lieu x  on en rencontre à l ’état ferrugineux et plus 
ou m oins déformés, surtout des p o ly p ie rs , Trochocya- 
thus spinosus, etc., à Cirât, par exem ple, à A rbal et entre 

Saint-Louis et Mangin.
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Elle s ’étend sur le littoral, toujours sous le pliocène, 
jusqu’à la dépression de la  Macta, reparaît au delà en 
falaise ou dans quelques dénudations à Stidia, Ourea, 
Mostaganem. De là  elle se dirige vers le versant sud du 
Djebel Diss, pour descendre dans la vallée du Chellif et 
rem onter sur la  rive droite par Pont-du-Chellif, Bosquet 
et Cassaigne en bande étroite, dont le  cours se trace de 
loin à la b lancheur de la roche. La bande va passer à 
Negmaria et c ’est elle qui renferm e la m asse gypseuse 
et les grottes historiques ; elle s ’étend ensuite jusque vers 
l ’oued El-Kham is, restant partout sur le versant m ari
time depuis Cassaigne. La traînée m icacée de la  base 
se poursuit jusque-là en s ’atténuant.

Dans les gorges du C hellif, sur la rive gauche, 
elle m ontre des ondulations q u ’il n ’est pas aisé de dé
brouiller par suite des éboulis et des glissem ents. 
Auprès de la station de l ’Oued-El-Kheir, la form ation 
fournit une autre ram ification qui traverse le Chellif en 
aval de Sidi-Brahim , passant sous les grès pliocènes et 
fortem ent inclinée com m e eu x vers le  Sud ; elle affleure 
sous ou vers les som m ets des collines, en s’appuyant 
souvent su r les m arnes de l ’helvétien m 3c ; et ici la traî
née m icacée sem ble faire défaut.

L orsqu’elles sont en contact im m édiat avec les m ar
nes helvétiennes, elles s’en distinguent par une appa
rence un peu plus crayeuse et par leurs nom breuses 
globigérines ; elles renferm ent en beaucoup de points 
des coquilles avec leur test conservé : venus, pleuro- 
tomes, ceratotrochus, etc., les p lus im portants sont 
A ncyllaria  glandiform is et Cardita Jouanneti. Ces fossiles 
sont p lus fréquents dans des parties un peu sablonneuses 
du haut de la  form ation. Cette bande se prolonge très 
loin vers l ’Est. A  la hauteur de Mazouna, elle s’est élar

gie et étendue sur le plateau, où elle se prolonge en 
bande étroite depuis Aïn-Meran ju sq u ’au plateau de 
Tadjena.

Après une interruption laissant à découvert les m arnes 
helvétiennes, la  form ation reparaît sur le flanc sud du 
m assif vers les Ouled-Farès, les M edjadja, les Beni- 
Rached, les Braz, et, de plus en plus réduite en surface,
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va se term iner chez les Beni-Ghom erian à la  hauteur de 

Duperré. Dans la  région des Beni-Zéroual, jusqu ’à la 
route de Ténès, elle renferm e d ’énorm es m asses inter
stratifiées de gypse ; m ais ic i de nouvelles études sont 
nécessaires pour fixer les lim ites de détail et recher
cher s ’il n ’y  aurait pas aussi des gypses dans l ’helvétien 
dont le faciès est peu différent. Chez les Beni-Rached les 
assises supérieures deviennent de plus en plus sableuses 
et finissent m êm e par un couronnem ent de grès tendre 
et c ’est dans ces parties sableuses que se trouve un des 
plus riches gisem ents de fossiles conservés avec leur 
test. 11 y  aurait à revoir entre le village d ’Aïn-Soltan et 
le Djendel, au pied sud du Gontas, si certains gisem ents 
à coquilles ayant conservé leur test, affleurant dans 

quelques ravins, ne seraient pas encore un représentant 
du m êm e terrain, dont l ’ancien bassin se serait ainsi 
prolongé jusqu ’au grand coude du Ghellif.

Sur toute cette étendue dans le pays des Braz, la for
m ation s’appuie sur les m arnes ou sur les grès helvétiens 
supérieurs avec des relations de stratification discordan
tes en bien des points. Il est rem arquable que sur 
cette longue étendue de la vallée du Chélif nulle part 
ne paraissent des affleurem ents sur la rive gauche ; en 
sorte q u ’on peut en conclure que cette m êm e rive a été 
celle du bassin de dépôt. Quant à la rive opposée, elle 
est m oins m arquée, surtout à la hauteur de Ténès, où la 
bande du Chellif a bien pu se lier à celle de Negm aria 
pour form er une île du Dahra chez les Tasgaït et les 
Beni-Zenthis ; m ais vers l ’Est, à partir des Beni-Rached, 
elle n ’a pas dû être bien plus large qu’elle ne le paraît 
et ne constituer qu ’une sorte de fiord profond.

Un autre district sahélien se développe dans le Sahel 
d ’A lger et se poursuit dans la basse K abylie jusqu ’au 
grand coude du Sébaou. A  l ’Ouest, du côté de Zurich, 
il est constitué par des m arnes jaunâtres, contenant 
souvent de gros nodules plus durs, se fondant plus ou 
m oins dans la masse. Le terrain est le plus souvent 
recouvert ici par le pliocène et par le quaternaire de 
transport et n ’affleure que ça et là. Le village de Zurich 
en m ontre un lam beau où ont été trouvées des Astéries,
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Cidaris saheliensis et m oules d’acéphales et de gastéro
podes m al conservés. Il est probable q u ’il faut lui rap
porter les petits lam beaux qui par le col, au sud du 
Djambeïda, pénètrent derrière le cartennien et au-des
sus de C lierchell ils y  sont recouverts par le pliocène de 
la même m anière qu ’au col de Sidi-Moussa, où ce banc 
de pliocène a fourni au x  Rom ains la  plus grande partie 
des m atériaux de leurs aqueducs. Les m arnes qui lon
gent le petit m assif éruptif de l ’Oued A gregoun ressem 
blent à celles de Zurich, ayant sans doute com m e elles 
subi la m êm e influence volcanique. A  la hauteur de 
Marceau elles form ent un grand lam beau enclavé entre 
les deux bandes éruptives ; elles renferm ent un gîte de 
lignite, objet de recherches, et au voisinage une accu
mulation de grosses huîtres.

Entre le Nador et le  Mazafran, elles sont presque 
partout m asquées par les form ations plus récentes, repa
raissent dans cette découpure et se m ontrent enfin dans 
le m assif d’A lger, où elles constituent les som m ets argi

leux qui s’étendent de Chéragas, Dély-Ibrahim  jusqu ’au 
delà de M ahelma.

En quelques-uns de ces points, M. Delage a recueilli 
quelques fossiles ferrugineux, com m e ceux de St-Louis 
et de Cirât, Trochocyatus spinosus, etc. Le m êm e terrain 
se poursuit dans le Frais-Vallon par El-Biar et Bir-Traria, 
et au voisinage de la Poudrière, on y  a trouvé Ostrea 
gengensis et Trochocyathus spinosus, ici avec son test et 
non ferrugineux.

Le m êm e terrain reparaît à l ’Est près de Belle-Fontaine, 
reposant sur les m arnes cartenniennes plus rigides et 
s’étend avec le faciès m arneux délitescent à travers le 
col de M énerville et celu i de H aussonvillers et m êm e 
probablem ent autrefois par celu i de Tizi-Ouzou jusq u ’au
près de Freha. Les fossiles y sont rares ; cependant M. Fi- 
chcur, qui en a relevé les lim ites, y  a recueilli quelques 
grands pectoncles, des Pecten cristatus, N atices, Den
tales et Trochocyathus spinosus. C’était com m e dans la 
vallée du Chellif un fiort très étroit et d’une grande lon
gueur.

M. Ficheur a constaté la présence d’un lam beau de
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m êm e faciès couvrant le fond de l ’Oued Seghir à l ’ouest 
de Bougie, et les quelques fossiles que nous y  avons 
observés ne laissent aucun doute sur l ’identité avec les 
gisem ents de l ’arrondissem ent de M énerville.

A in si qu ’on a pu s’en rendre com pte par ce qui pré
cède, le  terrain m 4 ne joue qu’un rôle très secondaire 

dans la constitution géologique de l ’A lgérie. Il est con
finé sur le littoral de l ’Ouest et ne pénètre dans les m as
sifs m ontagneux que par d’anciens couloirs longs et 
étroits. Dans le  Dahra oranais, il ne dépasse guère 400 
m ètres d’altitude et il en est de m êm e à l ’ouest. d’Oran. 
Lorsqu’il s ’élève ainsi à ces altitudes, c ’est toujours 
dans le dernier bourrelet m ontagneux, qui borde la mer, 
dans ce que l ’on appelle ici le Sahel. Il reste toujours 
confiné au pied des grandes rides qui ont souvent porté 
l ’helvétien à une altitude supérieure à 800 m ètres, 
com m e au Gontas, dépassant 1,300 m ètres dans le m assif 
de Médéah et s ’élevant au-dessus de 1,700 dans le Djebel 
En date ou Forêt des Cèdres de Téniet-el-Haâd. Il s’est 
donc form é postérieurem ent aux plissem ents qui ont 
ainsi disloqué les sédim ents de l ’époque helvétienne ou 
falunienne (sensu stricto) et bouleversé les bassins des 
m ers dans lesquelles ils s’étaient déposés. Dès son ori
gine, l ’Atlas était à peu près constitué com m e il l ’est 
actuellem ent, et c ’est le systèm e des Baléares qui avait 
achevé de m odeler les reliefs.

m 41) Ce terrain est développé aux environs de Cons
tantine, où il a été considéré, ainsi que le terrain  m 31, 
par Tissot com m e appartenant au terrain quaternaire. 
M. Thom as les réunit égalem ent en un seul systèm e, 
m ais en fait un étage m io-pliocène, c ’est-à-dire à cheval 
sur le m iocène et le pliocène sans doute; intervalle qui 
peut com prendre bien des choses. Ce qui nous paraît évi
dent, c ’est qu’il n ’a d’autre affinité avec le terrain à lignite 
du Sm endou, que de lu i être superposé sans indice de 
stratification et de renferm er tout une faune différente 
d ’espèces exclusivem ent terrestres. Ces m arnes argileuses 
sont plus ou m oins criblées de cristaux^de gypse ; elles 
paraissent hom ogènés, dtTcouieur brunâtre! cT  sem ble
raient plutôt constituer un dépôt lim oneux, non stra-
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tiflé. Les hélices y  sont par places très fréquentes ; m ais 
ce n’est pas partout. Elles appartiennent en partie à un 
groupe fortem ent denté au péristom e et qui est encore 
représenté sur les hauts-plateaux de l ’Ouest par les H. 
Dastuguei et H. Burini Bourguignat. V oici la liste des 
espèces : Helix Jobæana Crosse, H. sem periana Crosse, 
H. desoudiniana Crosse, H. dum ortieriana Crosse, H. sub- 
senilis Crosse, H . Vanvincquiæ  Crosse, H . rechodia 
B ourg., B ulim us jobæanus Crosse, Ferussacia atava 
Crosse.

Ce terrain occupe une surface assez restreinte au sud 
de Constantine. Les poudingues quaternaires du Coudiat- 
Ati le recouvrent au lieu de le supporter, com m e l ’avait 
pensé et figuré Coquand ; il s’étend au delà jusqu ’au 
pied de la  colline qui porte l ’ancien télégraphe aérien 
d’Aïn-el-Hadj-Baba, sur l ’ancienne route de Sétif et paraît 
passer sous ses couch es calcaires. Il s ’étend au delà du 
Rum m el jusqu ’au pied du Djebel Bou-Sellam , sous les 
calcaires travertin eu x  duquel il paraît égalem ent péné
trer. Il paraît être encore représenté au nord de Cons
tantine par des m arnes argileuses, où on a trouvé Helix 
subsenilis entre Deux-Ponts et Sm endou. Il y  aurait des 
recherches à faire pour tracer les lim ites de la form ation 
avec précision, ce que pourra faciliter m aintenant la 
nouvelle carte au 1/50,000e du Dépôt de la guerre.

Un deuxièm e gisem ent de ce terrain a été découvert 
par M. Pierredon au sud du Mahouada et un peu à l ’est 
du pénitencier de Berrouaghia, vers l ’Oued Zid. 11 est 
constitué par des m arnes à cristaux de gypse renferm ant 
Bulim us Jobæ et Helix sem periana Crosse. La stratifica
tion est tout aussi indistincte et l ’aspect terreux est le 
même à la  surface. C’est un lam beau étroit, à peine un 
dem i-kilom ètre de large, un peu en croissant autour ou 
contre la Gada N aouri et qui s ’étend sur cinq kilom è
tres de longueur avec des reliefs-tout à fait indépendants 
de l ’hydrographie actuelle. Il s ’appuie en partie sur le 
terrain néocom ien et s ’adosse au x  couches supérieures 

de l ’helvétien m 3d, avec lequel il discorde m anifestem ent. 
Il résulte de ces relations stratigraphiques que le terrain 
ne peut pas être rapporté à la form ation helvétienne et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1 7 0  -

cela cohfirm e l ’opportunité de sa distinction d’avec les 
form ations lacustres à lignite du Sm endou.

M. Thomas considère com m e un faciès saharien de 
son mio-pliücène les m arnes et grès gyp seu x des Chep- 
kàs du Hodna et du bord du Sahara, m arqués S  par 
Tissot sur la carte provisoire et que cet ingénieur consi
dérait com m e antérieures aux couches lacustres de Cons
tantine, ou du m oins de ce qu’il considérait comme 
leur équivalent ; car je ne pense pas que ces formations 
aient été observées en relations stratigraphiques directes. 
On y  cite une hélice (H. Tissoti Bay.) à péristom e denté 
et à test épais ; m ais c ’est une espèce différente de celles 
de Constantine et elle ne perm et aucune conclusion déci
sive. Je pense qu’il est plus convenable de les classer 
dans le groupe suivant jusqu ’à ce que de nouveaux 

m atériaux élucident la question.

CHAPITRE VII

T E R R A I N  P L I O C È N E .

Ce terrain, com prenant un seul groupe, est représenté 
sur la carte provisoire par la couleur olive avec la lettre 
p  pour les formations m arines et p l  ou p g  pour les for

m ations lacustres ou d’atterrissement.

p,) Les terrains m arins occupent un espace de plus-en 
plus resserré sur la côte à m esure qu ’ils sont plus récents. 
Ceux-ci se présentent sous trois faciès assez différents sui
vant la région et l ’âge. Près d’Oran, on peut très bien 
l ’étudier dans les falaises d’El-Oudja, où on le voit reposer 
en discordance sur le sahélien m ib). Il com m ence par 
un grès très grossier à cim ent calcaire, souvent m êlé de 
petits galets et plus rarem ent passant au poudingue ; il 
n ’y a qu ’une grosse assise atteignant rarem ent dix m ètres 
et que Ton exploite pour les constructions ; elle est cri
blée d’em preintes de coquilles ; le test des huîtres et des 
peignes s’est seul conservé; on y  trouve plus rarem ent un 
assez grand échinolam pe scutiform e (E. algirus Pom .). 

Au-dessus les grès deviennent plus tendres et présen-
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tent l ’apparence de stratification oblique, com m e si leurs 
éléments avaient été ainsi poussés par les lam es. Plus 
haut enfin, ce ne sont que des sables qui finissent par 
devenir terreux et sont alors difficiles à distinguer des 
surfaces m odifiées par la désagrégation m étéorique ; 
l’épaisseur ne dépasse guère une quarantaine de m ètres. 
On y  observe quelques m odifications latérales.

Vers le cap Figalo les assises, qui reposent sur le sa
hélien, sont des grès m êlés de m arne, ou à cim ent calca- 
réo-m arneux, qui renferm ent des bryozoaires, des our
sins (Schizaster m aurus Pom ., Trachypatagus Gouini 
Pom., Brissus Gouini P o m ., Clvneaster pliocenicns P o iv l-. 

voisin du P. m arginatus). A  un niveau probablem ent un 
peu plus élevé est un banc de polypiers où dom ine un 
solenastrea, et cette réunion de fossiles tendrait à faire 
considérer com m e m iocènes les couches qui les renfer
ment ; m ais le doute n ’est pas possible. La superposi
tion au sahélien com plet est tout à fait directe. Vers le 
Sud, à St-Denis-du-Sig, où ils form aient l ’assiette de l ’an
cien barrage, les bancs durs inférieurs ne présentent 
aucun fossile ; m ais ils sont recouverts par des m arnes 
gréseuses, où n ’est pas rare le Schizaster speciosus (que 

j ’ai reconnu provenant de Millas dans la collection de 
feu mon collègue Massot).

Le terrain se continue par des couches gréso-calcaires, 
contenant des huîtres et peignes avec intercalation de 

gypse souvent exploitable. Dans le Dahra, sur le sommet 
et le revers m aritim e, il est représenté par un ou deux 
bancs durs à m oules de coquilles supportant des sables 
peu épais, auxquelles ils passent m êm e quelquefois et 
alors s’atténuent jusqu ’à disparaître. Sur le versant au 
Chellif, ils sont aussi très sablonneux, p lus puissants, 
et les assises du bas, plus calcaires, ont souvent une 
apparence de m olasse sableuse ; on y  trouve Schizaster 
m aurus Pom ., Spatangus subinerm is Pom ., etc. A  partir 
d’Orléans ville jusqu’au barrage, ils changent tout à fait 
d’aspect, m ais ils ressem blent tellem ent alors à ceux de 
Maison-Carrée que je crois devoir les rapporter à l ’hori
zon supérieur. P lus loin, chez les Braz, près de Kerba, 
ils paraissent être représentés par une m asse de grès
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sableux, rougeâtre, singulièrem ent isolée et qui pourrait 
peut-être être l ’analogue des bancs qui couronnent le 
sahélien chez les Beni-Rached ; m ais c ’est très difficile 
à reconnaître, vu l ’exiguité de ce tém oin.

Le pliocène inférieur m e paraît d ’après cela ne pas 
dépasser vers l ’Est le télégraphe des Sbea. D elà , jusqu’au 
Chellif, il ne form e qu’une très étroite bande avec une 
forte inclinaison vers la plaine ; i l  paraît passer sur la 

rive gauche pour form er la colline gibbeuse qui s’élève 
à l ’est du Merdja Sidi-Habed, et c ’est le seul exemple 
dans la vallée. Sur le som m et du Dahra et sur son revers 
m aritim e, il s ’étend le long de la côte, où il parait re
couvrir le cartennien ; il se développe au nord de Cassai- 

gne, contourne le Djebel Chouachi du m êm e côté et s’é
tend sous Bosquet dans la plaine haute de Ouillis, où il 
se trouve à 150 m ètres p lus haut que le plateau de Aïn- 
Tedlès, qui lui correspond au delà du Chellif.

Ici il ■ Recouvre tout le plateau de M ostaganem , où il 
donne lieu, par la désagrégation de ses grès tendres, à 
de véritables dunes, qu’on est obligé de fixer par des 
plantations de Tam arix gallica; il s’étend au delà de la 
plaine de l ’Hillil pour constituer les collines qui séparent 
cette plaine de la dépression de Kalaà, redescend vers 
la station de Oued-Malah, form e les collines d ’El-Ghomri 

et se poursuit après quelques interruptions ju sq u ’au delà 
du Sig. Entre Perrégaux et Aïn-Noisy il disparaît sous 
les atterrissem ents et en ressort au droit de Fornaka 
pour s’élever à la  hauteur du plateau du Télégraphe et 
le term iner vers la dépression de la Macta. A  l ’Ouest, 
il reprend avec le plateau des Hamian et s ’étend par 
Saint-Leu jusqu’au delà d’Oran, où il butte contre le sa
hélien de la  tour Combe, qui semble lu i avoir barré le 
passage vers l ’Ouest dans la plaine de la Sebkha.

La forêt de M ouley-Ismaël semble vers le Sud en re
tracer les lim ites ; m ais en réalité on retrouve les grès 
dans quelques dénudations et dans les puits du Tlélat, 
et enfin ils ressortent à peine au pied de la  chaîne de 
Tafaroui. A  Oran les falaises, qui nous ont fourni la com 
position typique, se prolongent vers l ’Est en une étroite 
et m ince corniche élevée fort haut sur le revers nord
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du Djebel K ahar et du Djebel A urousse. Elle form e une 
ceinture presque reliée à la plate-forme de S te-Léonie, 
indiquant que ce petit district m ontagneux devait alors 
constituer un archipel à deux îles très rapprochées. C’est 
encore par une corniche sem blable que la form ation se 
relie à l ’ouest d ’Oran avec les dépôts qui, du col de Lalla- 
Khadidja, s’étendent presque sans discontinuité ju sq u ’au 
voisinage du Djebel A ouaria après s ’être élevés au m oins 
à 400 m ètres. Ils évitent toujours de paraître dans le bas
sin de la Sebkha, m êm e du côté d’Er-Rahel, où ils s’en 
approchent le p lus et en sont encore séparés par le Djebel 
Kettcf, form é de calcaii'e hclvétien à m élobésies. Leur 
altitude au dessus du cap Figalo est 280 m ètres, et de là 
ils se rétrécissent et s’abaissent presque au n iveau de la 
m er vers Camerata. Plus à l ’Ouest encore, à l ’em bou
chure de la Tafna, on trouve des dépôts m arins m êlés de 
débris volcaniques et m arqués sur la carte com m e qua
ternaires, qui pourraient peut-être en réalité appartenir 
à l ’époque pliocène ; il paraît aussi y  en avoir un tém oin, 
rappelant le cap Figalo, au cap Milonia.

p , a) Dans le Sahel d’A lger le terrain pliocène inférieur 
m ontre un faciès bien différent de celui d ’Oran et plus 
com plexe. Il com m ence souvent par des argiles plus ou 
m oins sableuses, souvent L ieu es, qui, en beaucoup de 
points, renferm ent beaucoup de fossiles conservés avec 
leur test et prennent le caractère de falun. Le fossile le 
plus im portant est Terebratula am pula Brochi, qui y  est 
fréquent et caractérise le pliocène inférieur ou plaisan- 
tien. Les flabellum  et ceratotrochus y  abondent, les spa- 
tangues et de gros ech inns s ’y  rencontrent aussi, ainsi 
qu ’un grand crabe. Cet horizon est surtout développé 
dans le m assif-  d ’A lger : Fontaine-Bleue, Dely-Brahim, 
Douéra, K hodja-Béri et gorges du Mazafran. On le re
trouve encore, sous form e de falun coquillier, dans les 
gorges du Nador et au confluent de l ’Oued Roum an et 
de l ’Oued Fedjana en am ont de Zurich, pour ne citer 

que les points principaux ; leu r épaisseur variable est 
seulem ent de quelques m ètres en beaucoup de lieux.

p,ij) Au-dessus de ces marnes se montrent, sur une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-  174 —

épaisseur d ’une centaine de m ètres, des m olasses cal
caires plus ou m oins concrétionnées, form ées en m ajeure 
partie d ’élém ents coquilliers triturés, de bryozoaires et 
de foram inifères avec grandes huîtres et g rands pei- 
gnes. Ostrea foliacea, Pecten ïTabelliTormis (Desh.), Janira 
m axim a s’y  rencontrent. Les oursins n ’v  sont, nas rares 
et ont été décrits dans la P a léo n to lo g ie  a lg érien n e. Ce 
sont des spatangues (S. subinerm is), schizaster et au
tres, retrouvés soit au Sig, soit au Dahra, et qui ne lais
sent aucun doute sur l ’identification des gisem ents. Il y 
a une très petite num m ulite qui, à M ustapha-Supérieur, 
est très abondante dans une des assises supérieures de 
sable calcaire. Dans les parties plus dures on a ouvert 
de nom breuses carrières, d ’où on tire des pierres d’ap
pareil ou du m oellon. Ces m olasses couronnent toutes 
les hauteurs de M ustapha et form ent l ’escarpem ent ébou- 
leu x  de l ’ancien consulat de Suède. Elles s ’étendent jus
que vers Chéragas, m ais ont été dém antelées sur les argi
les sahéliennes, où elles n ’ont laissé que des tém oins 
entre ce village et Douéra, et du côté Est elles sont recou
vertes par l ’étage supérieur, qui ne laisse passer que 
d ’étroits affleurem ents suivant les contours de ses lim i
tes. Elles ne paraissent pas s’être développées sur le ver
sant m aritim e et le long de la plaine de la  Mitidja ; elles 
ressortent sous le relèvem ent de l ’étage supérieur en 
rem ontant sur le sahélien pour form er une série de lam
beaux de plus en plus réduits en surface à partir de 
Crescia ju sq u ’au Mazafran. Entre le Mazafran et le Na- 
dor, il y  en a encore à l ’ouest de Koléa après un petit 
îlot, une bande à flanc du Sahel s ’étendant jusqu ’à la 
hauteur d ’Attatba ; là elle disparaît sous l ’étage supé
rieu r et va ressortir à hauteur de Montebello pour s ’éta
ler  et occuper toute la largeur du Sahel entre Tipaza et 
la  plaine, refoulant l ’étage supérieur du côté de la mer, 
où il s’atténue en pointe. De l ’autre côté du Nador le ter
rain ne tarde pas à disparaître sous les atterrissem ents. 
Dans cette partie occidentale du Sahel la roche est plus 
com pacte, m oins m olassique et son épaisseur est beau
coup réduite. A  A lger, un lam beau pénètre dans la vallée 
du Frais-Vallon jusq u ’au dessous de Bir-Traria.
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p 1) Si l ’étage inférieur pliocène a du se déposer pen
dant une période de calm e relatif, il n ’en a pas été de 
même pour l ’étage supérieur, qui est caractérisé surtout 
par des dépôts graveleu x  conglom érés, com posant des 

poudingues à élém ents variés, en général peu volum i
neux et passant à des grès grossiers, souvent exploités 
pour pierres de taille, à Kouba par exem ple ; ils ont au 
moins 80 m ètres d’épaisseur. I ls  renferm ent de grandes 
Ostrea foliosa. Certains bancs ont quelquefois des quan
tités énorm es de m élobésies globuleuses m êlées à leurs 
galets. Les bancs plus gréseux et quelquefois en dalles, 
qui les surm ontent ou y sont intercalés, contiennent en 
quantité un m ytilus assez m al conservé dans sa char
nière. Sur le flanc sud du Sahel il n ’est pas facile de 
reconnaître les relations stratigraphiques de cette partie 
conglom érée avec une assez grande épaisseur de m arnes 
ou d’argiles jaunes souvent exploitées pour briquetteries 
et dans lesquelles on trouve quelques fossiles lorsqu ’el
les sont p lus sableuses et probablem ent plus voisines 
des couches inférieures, ce qu ’il n ’est pas facile de recon
naître sur des surfaces arrondies, délitées ou couvertes 
de végétation. Du côté de la plaine il n ’est pas aisé non 
plus de les séparer des lim ons quaternaires sous les 
quels elles passent et qui ont un faciès presque identi
que. Vers Maison-Carrée, où se poursuivent les poudin
gues, il est aussi très difïicife de distinguer ce terrain 
des alluvions quarternaires. N

Le terrain pliocène supérieur est en discordance ma
nifeste avec l ’inférieur, soit directe et alors assez accu
sée, soit transgressive et alors considérable. Il s ’est sur
tout développé vers l ’Est, et ses assises s ’atténuent en 
épaisseur en allant vers le Nord-Ouest et recouvrant les 
molasses inférieures d ’un m anteau presque continu de 
Kouba à El-Achour, Draria et Ben-Chaoua. Plus loin, 
vers le Nord-Ouest, il n ’y  a plus que des tém oins plus 
ou m oins étendus sur les m olasses; m ais à partir d ’une 
ligne qui irait de Chéragas à D ouéra, ces tém oins, et ils 
sont nom breux, vont reposer directem ent sur les m ar
nes plaisantiennes et sur les argiles sahéliennes et dé

m ontrent que le pliocène supérieur a débordé largem ent

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-  176 -

sur l ’inférieur par suite de m odification des rivages de 

leur bassin de dépôt.
Du côté de Draria et El-Achour, les grès sont surtout 

développés et sont exploités pour construction. Entre 
Mahelma et Saint-Ferdinand, le terrain couvre une gran- 

. de surface, sur laquelle il s’est affranchi complètement 
de l ’étage inférieur. C’est lui qui form e ceinture au pied 
du Sahel, sur les flancs duquel il se redresse, formant 
des poudingues et des grès grossiers où abonde Ostrea 
foliosa et divers grands peignes ; il repose souvent sur les 
couches faluniennes de la base de l ’étage inférieur et se 
poursuit ainsi en bande étroite jusq u ’à Attatba. En mê
me temps, de Koléa se détache un grand îlot qui s’étend 
vers le Nord-Ouest en s’élargissant jusq u ’à Tefschoun, 
puis se rétrécit vers l ’Ouest pour confluer avec la  bande 
du Sud et s ’étendre au delà presque sur toute la surface 

du Sahel jusqu ’à Montebello, ou aller finir en pointe 
vers Tipaza en passant au nord de la partie occupée par 
l ’étage inférieur. Il est difficile de dire à quelle zone 
appartiennent des tém oins épars à l ’ouest de Cherchell 
jusqu’aux Gourayas, où je les avais d ’abord considérés 
comme des restes de plages quaternaires soulevées.

A l ’est d’A lger, le  pliocène supérieur se continue dans 
le petit m assif de Maison-Carrée ju sq u ’au Retour-de-la 
Chasse ; puis il est m asqué par des grès et dunes qua
ternaires qui le recouvrent plus ou m oins sur tout le 

bourrelet qui sépare la plaine du rivage ; il s ’en dégage 
vers la Réghaïa, sur la zone occupée par les chênes-liège, 
est interrom pu par le Boudouaou, puis par l ’Oued Corso 
et va se term iner au voisinage de Belle-Fontaine par 
quelques tém oins de petits poudingues sur le som m et des 
m am elons. Dans toute cette région, depuis la  Réghaïa, 
ce terrain repose directem ent sur le sahélien, sans inter
position de l ’étage des molasses.

En dehors de la région typique, il n 'y  a qu ’un petit 
nom bre de gisem ents qui puissent être classés sur le 
même horizon et par analogie de structure et de composi
tion. L ’un d’eux occupe l ’est de la plaine de Djidjelli, où 
i l  s’adosse au pied des m ontagnes liguriennes et cristal- 

lophylliennes qui la bordent de chaque côté de l ’Oued
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Djendjen. Il est constitué par des couches de m arnes gré
seuses, de sables graveleux ou de lits de petits cailloux, 
qui, par places au m oins, renferm ent des quantités de 
coquilles qui rappellent un peu les faluns pliocènes du 
Nador. Je les ai observées en descendant du Djebel Gou- 
bia, à une certaine distance du village de Duquesne, où 
leur épaisseur m ’a paru être d’une vingtaine de m ètres 
au point où je les ai vues. Je n ’ai pu m alheureusem ent 
m ’y  arrêter pour récolter les fossiles. La form ation est 
très régulière, très bien stratifiée, et on com prend diffi
cilem ent les hésitations de Tissot sur leur existence 
m êm e, les considérant com m e un lam beau d’un cordon 
littoral ancien sans im portance. La surface occupée est 
de 15 kilom ètres de long sur cinq à huit de large, en 
trois lam beaux découpés par l ’Oued Djendjen et l ’Oued 
Nil. Il paraît y  avoir des . traces de bitum e chez les Beni- 
Ziar. C’est par sim ple analogie pétrologique que je rap
porte cette form ation au pliocène supérieur et sous ré
serve d ’une étude ultérieure.

C’est la m êm e raison qui m e fait classer ici des for
m ations détritiques d ’origine clysm ienne, qui dans la 
vallée du Chellif, à partir du barrage, sous le confluent 
de l ’Oued Fodda, prennent un développem ent considé
rable, se relèvent très haut sur les collines sahéliennes 
des Beni-Rached et sur le chem in qui conduit à la  m ai
son du Caïd et rem ontent égalem ent sur la rive .gau ch e 
pour constituer les collines qui s ’étendent de la station 
du Barrage ju sq u ’à la plaine de Ponteba. Les bancs très 
incohérents de cailloux et de gros graviers ont de fré
quentes et irrégulières intercalations argileuses, qui les 
rendent ébouleux et ont passablem ent contrarié l ’établis
sem ent des can au x de dérivation et les tranchées de la  
voie ferrée. S u r la rive droite, cette form ation constitue 
une colline étroite, le Dra-el-Acleraf, qui se signale par 
ses colorations vives où le rouge dom ine. Les élém ents 
des conglom érats sont en général plus petits ; ce ne sont 
parfois que de gros graviers ; ils alternent avec des ar
giles lim oneuses rouges qui paraissent dom iner vers la 
base. J ’y  ai observé quelques débris d’huîtres et de pa

telles, et leur origine est certainem ent m arine i il y  en

a
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a un tém oin sur la rive gauche au bord du Tighaout.
Le troisièm e gisem ent est au voisinage d’Oran et ne 

présente pas d’affleurem ent ; il consiste en m arnes ou 
argiles bleuâtres, renferm ant quelques lits de lignite 

qu ’on a reconnus par un puits de recherche, et d’où on 
a sorti un assez grand nom bre de coquilles très bien 
conservées et à caractère de faune d ’estuaire. Ces argiles 
sont déposées dans un ravinem ent de grès pliocène de 
l’étage inférieur, sur une largeur inconnue et sur une 
profondeur presque totale ; car au fond du puits il n’y 
avait plus que quelques blocs de grès séparant ces argi
les des m arnes calcaires du sahélien, dans lesquelles on 
a poursuivi les recherches. On y  a trouvé ùne grande 
antilbpe indéterm inée, un Hipparion représenté par des 
dents m olaires, Cardium  edule, Oerithium  vulgatum , 
Potam ides B asteroti, Melania tu bercu lata, Am nicola 
sim ilis et autres espèces décrites par Paladilhes. On y 
a cité des espèces terrestres encore vivantes ; m ais elles 
provenaient du quaternaire qui recouvre le  pliocène sur 
quatre à cinq m ètres d’épaisseur. Cette faune est inté
ressante en ce qu’elle se trouve représentée à Hussein- 
Dey et à Maison-Carrée dans des m arnes extraites de 
forages de puits, qui ont été opérés à travers le pliocène 
supérieur au m oins pour cette dernière localité.

pl) Coquand avait considéré com m e pliocène ou sub- 
apennin l ’ensem ble des form ations des environs de 
Constantine. Les m arnes à lignites du Sm endou, pour 
m oi, sont au m oins helvétiennes, les m arnes à hélices 
dentées du Polygone d ’artillerie m ’ont paru devoir être 
assim ilées au sahélien. Nous avons vu  que M. Thomas 
en faisait un groupe assez m al défini de m io-pliocène. 
Pour lui, le vrai pliocène com m encerait avec les calcaires 
du plateau d’Aïn-el-Bey et du télégraphe d ’Aïn-el-Hadj- 

Baba. Cela me paraît probable. C’est un ensem ble de 
couches de 100 m ètres d ’épaisseur, form é à la base 

- d’alternance de m arnes roses ou rutilantes et de calcaires, 
et en haut de bancs épais de travertin, gris ou blanc, 
très  dur, un peu cristallin, très serré ou vacuolaire. Ces 

. assises sont horizontales et paraissent reposer sur des 

terrains anciens (sans interposition des marnes à héli-
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ces ?). La présence de planorbes, de lim nées, de paludi- 

nes et de bythinies ne perm et pas de douter de l ’origine 
lacustre. Le Bulim us B avouxi Coq. et des H élix Cons- 
tantinæ Forbes et pyram idata L. indiquent u n e  grande 
affinité avec la  faune actuelle. Mais il s ’y  trouve un 
Hélix subsem periana, justem ent distingué de H. sem- 
periana, avec laquelle elle n ’a que des affinités, et un 
hélix non nom m é, rem arquable par un p li ou renfon
cement en arrière du bord péristom al dorsal (Hélix 
fossulata N obis) qui, au contraire, lu i donne un cachet 

beaucoup plus ancien.
M. Thom as y  a recueilli quelques vertébrés ; un Sus 

pbacochceroides, des fragm ents d ’une volum ineuse m o
laire d’hippopotam e, un Hipparion qui ne paraît pas abso- 
lument identique à H. gracile Kaup et que la découverte 
de nouveaux m atériaux perm ettra sans doute d’ériger 
en espèce spéciale. Les calcaires sont horizontaux de 
chaque côté du R um m el ; m ais il n ’en est pas partout de 

même. On les observe au K roubs reposant sur des argi
les bigarrées, se relevant assez fortem ent vers l ’Est, du 
çôté du Djebel Oum -Settas et se bosselant de chaque 
côté de la ligne ferrée ju sq u ’auprès de Bou-Nouara, et y  
présentant par places des inclinaisons très-m arquées. Il 
me paraît m oins certain qu ’il faille rapporter à ce sys
tème les calcaires qui se voient à l ’ouest d ’Aïn-Melila, 
assez ondulés, reposant sur des m arnes jaunâtres d’ap
parence lim oneuse et qui sem blent se relier avec elles 
comme s ’ils étaient le résultat d ’une concentration tra- 
vertineuse dans leur masse. Je n ’y ai vu  que des traces 

d’hélices. Là les bancs calcaires sont puissants et ex
ploités pour m atériaux de constructions. Mais il pourrait 
bien se faire qu’en d’autres points cette concentration 
n’ait produit qu ’une sorte de carapace, com m e on en 
voit dans bien des tranchées de la  voie ferrée de Sétif, 
et de nouvelles recherches sont nécessaires pour savoir 
s’il y  a identité de form ation ou sim plem ent analogie de 
faciès.

Il y  a une très grande ressem blance de structure entre 
ces calcaires travertineux d’Aïn-el-Hadj-Baba et ceux qui 

constituent la  plate-form e sur laquelle est bâtie la  ville
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de Mascara. Ces calcaires sont associés par alternances 
avec des m arnes jaunes ou bariolées, d’autres fois blan
ches, faisant de longues traînées de cette couleur sur 
les surfaces effritées par les influences m étéoriques. Ces 
couches sont fortem ent inclinées vers le Sud et plongent 
sous le quaternaire de la plaine d’Egris. L eur puissance 

est considérable, peut-être p lus de 100 mètres. Elles 
reposent sur les grès helvétiens à Ostrea crassissim a et 
peut-être par l ’interm édiaire d’une assise d’apparence 
pulvérulente com m e si elle était form ée de diatomées et 

autres êtres m icroscopiques dont la recherche est à 
faire, sans que je puisse encore affirm er si elle se ratta
che plutôt au terrain helvétien qu’au terrain pliocène. 
On com prend du reste que l ’attribution ici faite doit 
être accom pagnée de réserves sérieuses, car, à l ’excep
tion de quelques ossements restés indéterm inés, on n’y 
a encore trouvé aucun fossile qui puisse la confirm er.

pz) Il n ’est peut-être pas bien certain qu ’il faille plu
tôt rapporter ici qu’au sahélien m 41 les form ations saha
riennes que Tissot, sur ses carte s , indiquait par la let
tre 2  par allusion sans doute aux Zibans, où elles sont 
très développées, et qu ’il considérait com m e pliocènes, 
ce que nous pensons devoir être accepté. Les assises 
inférieures, qui discordent avec l ’helvétien sur lequel 
elles reposent au nord de Biskra, sont des alternances 
très bigarées d’argiles et de m arnes sableuses, gypsifères 
rouges, grises et vertes. Coquand les avait crues liées 
au suessonien sur toute la bordure saharienne. Elles 

sont recouvertes par des poudingues et des conglom é
rats puissants à éléments de volum e variable suivant les 
points, pouvant alterner avec des bancs de grès ou de 
sables. Leur puissance est de 60 m ètres d’après Coquand. 
Ces couches supérieures se m ontrent, sur la p lus grande 
étendue de la lisière saharienne, sous le m assif de l ’Au- 
rès, fortem ent inclinées vers le Sud, souvent de 60° à 

70°. A illeurs elles form ent couverture résistante, qui 
contribue, avec la facilité de dissolution des m arnes gyp- 
seuses et salines, à produire cette structure orographi
que particulière que les Indigènes désignent sous le nom 
de Chepka, réseau, si développé sur ce terrain.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-  181, —

Tissot et beaucoup d’autres auteurs qualifient ce ter
rain de lacustre ; certainem ent il n ’est pas d’origine 
marine et, com m e il est diyisé en strates, il a dû' se 
déposer sous une nappe d’abord tranquille, puis forte
ment agitée ; m ais il n’y  a pas été trouvé de fossiles 
d’eau douce, m ais sim plem ent de rares hélices qui cons
tituent une espèce particulière, H elix Tissoti B ayan, 
dont les gisem ents sont Barikâ à l ’est du Hodna, nord 
d’El-Outaïa, Khanga-Sidi-Nadji et Neguerin. D’après Tis
sot, ce terrain form e une grande bande qui, sur la fron
tière de Tunis, s ’étend d’une m anière plus ou m oins 
discontinue de Neguerin à Bahiret-el-Erneb, au sud de 
Tébessa (ensuite il longe le bord du Sahara), en pous
sant des prom ontoires dans les vallées et les érosions 
de l ’A urès ; puis il gagne la frontière de la province d’A l
ger après avoir suivi le bord septentrional du Hodna 
dans toute sa longueur. Son prom ontoire le plus septen
trional est au nord de Ngaous et on en trouve aussi un 
lam beau tout à fait isolé surm ontant les m arnes à Ostrea 
crassissim a dans le Djebel Tagratin, à peu près à égale 
distance entre Batna et Chem ora. Il joue aussi un cer
tain rôle dans la constitution des plateaux qui séparent 
le Hodna et les Zahrez du Sahara. Il faudra probable
m ent rattacher à ce terrain les couches fortem ent plis- 
sées des environs de Dzioua citées par Tissot.

p d) Le type de cette form ation a été pris aux envi
rons de Constantine par M. Thom as, et c ’est là  en effet 
qu’elle se trouve en relations stratigraphiques avec les 
form ations antérieures d’origine non m arine, qui fixent 
son âge com m e postérieur, en m êm e tem ps que d’au
tres relations de superposition des atterrissem ents cail
louteux quaternaires lim itent vers le haut le cadre dans 
lequel elle doit être classée. Cependant, com m e dans la 
période quartenaire ancienne, il y  a certainem ent plu
sieurs phases, il y  a encore des réserves à faire à cet 
égard. De plus, à cette partie de la série géologique des
terrains, il y  a bien des incertitudes résultant de l ’hété
rogénéité des form ations et de l ’indépendance à de cour
tes distances des conditions de dépôts torrentueux, lacus
tres, m arécageux ou m êm e lim oneux, sur des surfaces
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alternativem ent et doucem ent inondées. Or c ’est à peu 
près le caractère des terrains réunis dans cette division. 
Près de la ferm e d’Aïn-el-Bey, où elle s’appuie contre les 
calcaires travertineux, cette form ation débute par une 
ou plusieurs couches horizontales d ’argile brune, plus 
ou m oins com pacte, souvent m ouchetée de lentilles de 
gypse blanc, farineux, contenant des m oules indéterm i
nables d’hélices. A  la surface plus ou m oins ondulée, 
elle passe à un lim on brunâtre contenant des concré
tions lim oneuses, très dures, à couches concentriques, 

renferm ant souvent au centre une coquille fossile des 
étages antérieurs : Unio Dubocqii Coq. et Melanopsis 
Thom asii Tourn. de l ’helvétien lacustre du Sm endou (Je 

plus souvent b risés), Hélix subsenilis Crosse, Bulim us 
Jobæ Crosse des m arnes à hélices du P o lygo n e, sans 
doute arrachés à des couches de ces horizons aujour
d’hui dém antelées au voisinage.

La partie supérieure est form ée d’un conglom érat gré
seux, jaune ou grisâtre, très dur, form é de sable sili
ceux, de nodules lim oneux et de petits cailloux roulés. 

Il devient vers le haut graduellem ent m oins dur, moins 
graveleux, prend une consistance de m olasse, et passe 
insensiblem ent à des sables irrégulièrem ent stratifiés, 
entre lesquels s’intercalent souvent de m inces couches 
calcaires.

Le conglom érat renferm e des unios, des paludines, 
des néritines, le Bulim us Bavouxi, l ’H elix pyram idata 
var., de l ’étage antérieur, et une hélice interm édaire à 
H. subsem periana et à H. candidissim a. Ce m êm e con
glom érat renferm e Cvnocenhalus atlanticus Thom as et 
Antilope Tournoueri Thom as. Dans les sables qui les 
recouvrent, on a recueilli, soit à Mansoura, soit à Aïn- 
Jourdel, Antilope (Oreas) Gaudryi Thom as, Antilope 
Dorcas (var. ?) P alla s, Bos (bubalus) antiquus (?) Duver- 
noy, Hippopotamus (sp. ?), Bhinoceros (sp. ?), Hipparion 
(sp. ?)) Lquus Stenonis Gaudry7"Cette dernière espèce 
est associée, près de St-Arnaud (Sétif), à un éléphant 
très voisin de E. m eridionalis Nesti, m ais trop incom 
plètem ent connu pour être déterm iné. Une hyène, un 
grand félin des m êm es lieu x  sont aussi indéterm inables.
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Il me paraît difficile avec de pareils élém ents paléon- 
tologiques d’affirm er que cette form ation fait bien partie 
du pliocène supérieur, à m oins que ce ne soit un plio
cène spécial com m e celu i de St-Prest, qui m e paraît pou
voir être tout aussi bien classé dans le  quaternaire an
cien.

Il me sem ble en effet que ces dépôts détritiques des 
plateaux num idiques ont une grande analogie de struc
ture avec ceu x  qui se développent dans la grande plaine 
de la Mitidja, où ils ont subi des relèvem ents notables 
et qid y  sont m anifestem ent superposés au pliocène su
périeur m arin et en discordance de stratification ; l ’ex
pression de pleistocene leur conviendrait peut-être m ieux, 
si on ne voulait pas en faire du quaternaire. Les tran
chées du chem in de fer m ontrent des représentants de 
cette form ation en bien des points et il est assez souvent 
difficile de les distinguer des dépôts caillouteux et des 
lim ons, si ce n ’est que ces derniers sont bien plus q u ’eux 
en harm onie avec l ’orographie actuelle. A ussi il  ne faut 
pas dissim uler com bien nos tracés sont im parfaits ; c ’est 
presque en effet un nouveau travail à exécuter. On a at
tribué à cette form ation les sables de Bizot et analogues 
de l ’arrondissem ent de Constantine, les dépôts lim oneux 
de la rive droite de la Seybouse sous Guelma jusqu ’au 
Nador, où ils paraissent se lier à une autre form ation, 
peut-être contem poraine, dont je reparlerai.

On peut rattacher à cet horizon géologique des lim ons 
et graviers qui occupent une grande étendue et attei
gnent une assez grande épaisseur auprès de Zenina et 
.au pied septentrional du Djebel A m our, au sud de l ’Oued 
Sebgague, sur la route de Tiaret à Aflou ; leur orographie 
ne perm et que difficilem ent de les considérer com m e 
quaternaires. Il y  aura lieu d’y  rechercher des éléments 
paléontologiques de classification, qui actuellem ent font 
absolum ent défaut.

p8) La liaison que j ’ai signalée plus haut avec les dé
pôts d’atterrissem ent p J me conduit à placer ici, avec 
quelques réserves cependant, une form ation conglom é
rée sur laquelle j’ai appelé l ’attention des géologues dans 
une double com m unication à l ’Académ ie des sciences et
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au Congrès de l ’association française à Oran. Elle se 
com pose d’un m agm a de blocs de calcaires dolomitisés, 
dans des boues argileuses bigarrées qui les em ballent, 
et renferm ent des cristaux de fer sulfuré, passés à l ’état 
de lim onite, et des cristaux hipvram idés de quartz dé
passant rarem ent 1 centim ètre de long, m ais pouvant de
ven ir m icroscopiques et, par places, tellem ent abondants 
qu’ils donnent l ’apparence d’un grès.

Ces cristaux se sont certainem ent form és sur place, 
et la dolom itisation s’est opérée à tous les degrés sur 
des calcaires disloqués et fragm entés égalem ent sur pla
ce. La transform ation en beaucoup de points de ces mê
m es calcaires en gypse, en outre l ’incohérence et l ’irré
gularité du conglom érat dénotent un phénom ène d’é
m ission interne qui s ’est produit dans toute la  région 
orientale de la  province de Constantine, dont Souk-Ahras 
est le centre. La puissance de ce dépôt est parfois con
sidérable, plusieurs centaines de mètres, et il a été 
raviné par le quaternaire ancien. Les roches modifiées 
ou englobées sont de plusieurs âges, helvétien, ligurien, 
sénonien et urgonien. C’est surtout à travers des cal
caires puissants de ce dernier âge fortem ent disloqués, 
dolom itisés et m êm e transform és en pierre à plâtre dans 
leurs bancs continus que le phénom ène s ’est produit. Il 
a intéressé de grandes surfaces, depuis le bassin de l ’Oued 
Cherf, chez les Ouled-Daoud, au Djebel Zouabi, par le 
Djebel Ralia, le Djebel Tifech, jusque dans la grande ban
lieue de Souk-Ahras, et on en trouve encore des tém oins 
près de Nebeur, sur la route de Souk-el-Arba au Kef, en 
Tunisie.

Les m asses rocheuses de la rive droite de la Seybouse 
form ant les gorges du Nador, et qui sont certainem ent 
urgoniennes (Ostrea aquila), contiennent des amas consi
dérables de gypse ; elles se relient par des lam beaux 
sem blables de l ’Oued Cham et de TOued-Icheriche avec 
ceu x  de Souk-Ahras. Entre les deux prem iers sont dé
veloppés les conglom érats, qui, d’après Tissot, sont le gi
sem ent de calam ine, de nadorite, avec des im prégnations 
de cu ivre du Nador.

Le m êhie terrain, dans le haut de la vallée de la Med-
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jerdah, contient des concrétions form ées de galène et de 

plomb carbonaté. J’ai constaté en plusieurs points que 
des gisem ents de gypse sont accom pagnés d’argiles bi
garrées dans lesquelles les petits cristaux de quartz sont 
assez fréquents. Mais ces ém issions sont en général très 
restreintes et ne peuvent figurer sur les cartes. C’est pro

bablement dans le terrain de conglom érat voisin de Ka- 
miça que se trouve le m inerai de plom b cité plus haut, 
au voisinage aussi des spilites signalées par Coquand et 
qui constituent le seul gisem ent de roche éruptive de ce 
district. Il paraît y  avoir des indications suffisantes pour 
rattacher ces phénom ènes geysériens à l ’ém ission des 
ophites si répandues dans le Tell et dont l ’histoire sera 
faite par MM. Curie et Flamand.

M. Pouyanne a m arqué com m e pliocène un îlot tou
chant Sebdou, com posé d’une grande épaisseur de pou- 
dingues reposant sur une assise de calcaires blanchâtres 
assez com pacts à faciès d’eau douce ; cette attribution 
est déterm inée par les m ouvem ents observés dans les 
poudingiies, m ais elle laisse quelque incertitude, qui 
pourra sans doute être levée par la découverte de fossiles 
dans les calcaires. Cette place est d’ailleurs la plus ré
cente qu ’il puisse occuper.

CHAPITRE VIII

T E R R A I N  Q U A T E R N A I R E .

Ce terrain, com prenant un seul groupe, est représenté 
par la  couleur affectée à la lettre q, accom pagnée d ’in-, 
dices variés suivant les horizons ou les faciès. « Il com 
pose un ensem ble assez com plexe et dont la  classifica
tion très difficile est encore loin d’être satisfaisante. 
Nous n ’avons pas cru  devoir ou m êm e, pour parler plus 
juste, pouvoir les subdiviser sur la carte. L a raison 
principale en est dans les nom breuses incertitudes qui 
restent à l ’égard de ces dépôts alluvionnaires ou d ’atter
rissem ents continentaux et dans l ’im possibilité fréquente 
d’en saisir les relations stratigraphiques avec les terrains 
portant en eux-m êm es l ’indication de leur âge relatif. »
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. Ce que nous disions en 1882, M. Pouyanne et moi, 
dans le tqxte explicatif de la carte provisoire d ’A lger et 
d ’Oran, nous pouvons encore presque le rép éter pour 
l ’ensem ble de l ’A lgérie. Toutefois ces difficultés sont 
principalem ent relatives au tracé dés lim ites des form a
tions sur des cartes trop imparfaites ou d’après des rele
vés trop som m aires ; elles doivent disparaître dans un 
tem ps plus ou m oins prochain. D’un autre côté, l ’étude 
de ces form ations a été poursuivie avec fruit depuis lors 
et a donné des résultats, sinon traduisibles par des figu
rés, du m oins utiles à exposer, com m e indiquant l ’état 
actuel de nos connaissances et devant servir de cadre 
pour les études ultérieures et de canevas pour la carte 

géologique détaillée.

§ 1.  —  Sous-grovJpe a n cien .

q„a) « En général, les plaines du Tell sont com blées 
par des atterrissem ents de transport violent form ant dans 
leurs parties inférieures des bancs épais de cailloux 
roulés de tout volum e, le p lus souvent incohérents, plus 
rarem ent agglutinés en poudingues. Ils sont recouverts 
par un lim on gris jaunâtre, parfois rouge, assez souvent 
hom ogène, contenant par places des grum eaux calcaires 
concrétionnés et form ant assez souvent au pourtour des 
bassins, soit seuls, soit avec leur substratum  caillouteux, 
des corniches basses en plate-forme au-dessus des plaines 

actuelles. Il y  a souvent des exceptions à cette com posi
tion, et en bien des points on rencontre des dépôts plus 
irrégulièrem ent conglom érés et où les cailloux, le sable 

. et le lim on sont plus ou m oins m élangés en lits alter
natifs ou sans ordre : quand ils se rapportent à des 
bassins plus ou m oins indépendants, ces dépôts sont 
encore d ’un classem ent plus douteux dans l ’échelle 
chronologique. »

« Ce terrain quaternaire se relève ' souvent considéra
blem ent sur les flancs des bassins et sous des angles et 
à des distances qui im pliquent forcém ent une dénivella
tion postérieure à son dépôt. L ’assise lim oneuse a suivi Je 
m ouvem ent, m ais elle a souvent disparu des lieu x  élevés
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par suite de dénudation ; elle est toujours liée stratigra- 
phiquem ent à l ’atterrissem ent caillouteux. Le fond de la 
Mitidja auprès de Marengo, la plaine du Chellif au sud- 
est du Djendel, les environs du Sig, ceu x  du Tlélat en 
sont des exem ples rem arquables. Dans la  Mitidja, leur 
superposition au terrain pliocène supérieur ne perm et 
pas de les rattacher à la période tertiaire, m ais ils offrent, 
un cachet d’ancienneté spécial qui engage à les classer 
tout à l ’origine des tem ps quaternaires. « Ces grands 
dépôts clysm iens se m ontrent non seulem ent dans les 
basses vallées de la région tcllienne, m ais encore et avec 
des caractères identiques sur celles qui en occupent les 
gradins. Ils existent aussi et avec des épaisseurs bien 
plus considérables sur les hauts plateaux de l ’Ouest. » 
On les retrouve sur les plateaux de la province de l ’Ouest, 
où ils ont été le plus souvent considérés com m e pliocè
nes ; il m e sem ble très probable que les gisem ents à 
Elephas m eridionalis de Sétif devront lui être rapportés.

On les retrouve sur les gradins du versant du Sahara, 
Sidi-Tifour, par exem ple ; et ce sont presque indubita
blem ent les m êm es qui form ent cette grande et puis
sante nappe de dépôts d'atterrissem ents qui, des plaines 
inférieures de l ’A tlas, s’étend sur les im m enses plaines 
du Sahara oranais en y  form ant ces gours géants de 
l ’horizon de Berezina, tém oins des dénudations im m enses 
que cette nappe détritique a subies au voisinage de son 
bord septentrional. Ici encore ce sont, à la base, de puis
sants dépôts de galets, qui n ’aiïleurent que sur le flanc 
des derniers et des plus hauts coteaux, et, au-dessus 
d’eux, des lim ons, gris terreux, avec grum eaux calcai
res ; m ais leur puissance est bien plus considérable. A 
distance, il apparaît, sur les tranches des gours, com m e 
des zones sim ulant une stratification, traçant des niveaux 
espacés de faciès sensiblem ent différents. »

« Cet effet est dû souvent à la présence de petits cris
taux de gypse donnant au lim on un peu plus de cohé
sion, ou à une plus forte proportion d’élém ent calcaire, 
ou encore à des zones un peu plus sablonneuses, d’où 
résultent dans les profils des lignes de pente accidentées 
de quelques ressautâ. On constate en outre l ’existence
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de couches de gypse pulvérulent, ou en petits cristaux, 
quelquefois en veines fibreuses, form ant de grandes len
tilles, surtout dans les zones inférieures de l ’étage lim o
neux. La surface des plates-form es, qui prend le nom  de 
Hamada, est endurcie, rocheuse, form ée com m e par une 
carapace dont le calcaire est le cim ent et qui constitue 
de vastes étendues pierreuses, à végétation raréfiée et 
que l ’on ne s ’attendrait pas à trouver sur des dépôts 
d’origine lim oneuse. »

« Cette carapace existe aussi dans le Tell ; m ais elle 
n ’y  apparaît point seulem ent sur les lim ons quaternai
res ; elle s ’y  m ontre aussi sur beaucoup d’autres ter
rain s, dont les parties tendres ou friables sont ainsi 
cim entées en une roche dure et résistante, pouvant m êm e 
servir à l ’entretien des routes. » Cette croûte dure con
tinue peut-être à se produire dans le Tell ; elle résulte 
d’une sorte d’incrustation stalagm itique superficielle par 

suite de l ’évaporation des eaux plus ou m oins salées et 
séléniteuses qui rem ontent par capillarité. J’ai, dans 
d’autres publications, donné le nom  de subatlantique 
à cet atterrissem ent dont l ’origine paraît avoir été 
clysm ienne, m ais qui paraît s ’être continué ensuite par 
des transports lim oneux ou de ruissellem ent, qui ont 
dû avoir une longue durée si l ’on en juge par l ’épais
seur des dépôts.

Le bassin de l ’Oued Mia, séparé du Sahara oranais par 
les p lateaux crétacés du M’zab et des Cham baa, m ontre 
absolum ent les m êm es caractères et la  m êm e com posi
tion : Dépôts caillouteux rem ontant assez haut contre 
le m assif crétacé des Cbepka ; lim ons plus ou m oins 
gyp seu x  et m êmes bancs de gypse intercalés recou
vrant ceux-ci sur une plus ou m oins grande épaisseur 
et ravinés de m anière à form er plate-form e au-dessus des 
basses dépressions qui pourraient servir de îts aux 
cours d ’eau si leur existence ne se bornait à quelques 
rares et éphém ères écoulem ents torrentueux. Seulem ent, 
dans le bassin occidental, les dépôts quaternaires pren- 

♦  nent leur origine dans l ’Atlas ; tandis que dans le bassin 
oriental, dont la pente est inverse, ils proviennent surtout 
du m assif m ontagneux des Touaregs et pour une m inim e 
partie du m assif atlantique..
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Dans les parties du Sahara algérien que j’ai visitées, je 
n ’y ai point trouvé de fossiles déterm inables ; m ais j ’ai 
pu aussi l ’étudier dans le sud de la Tunisie, su r le rivage 
septentrional des Chotts, et ne lu i trouver d ’autre diffé
rence que dans le m oindre ^développement des dépôts 

■ de galets et un plus faible volum e en général de ces 
derniers, et dans le développem ent des bancs gypseux 
qui se m ontrent sur de longues étendues au pied des 
dernières collines atlantiques, où leurs affleurem ents 
tracent de longues lignes d’un blanc qui tranche sur le 
gris saharien. Ce terrain  rem onte sur le littoral m édi
terranéen avec les m êm es caractères et j ’ai pu y  recueil
lir, dans les bancs gyp seux m êm es, H elix (Leucochroa) 
candidissim a typique. Ce terrain vient de m êm e butter 
contre les poudingues fortem ent redressés qui recou
vrent les m arnes et argiles bigarrées de l ’étage p z, sans 
suivre le m ouvem ent qui leur a donné leur relief, et sur 
toute cette étendue il m ontre la m êm e com position que · 
nous lu i avons reconnue ailleurs.

On a signalé la présence du Cardium  adule dans ce 
terrain sur plusieurs points, m ais sans attacher à cette 
constatation une grande im portance, il m e sem ble qu ’il 
y  aurait lieu de vérifier si les gisem ents observés font 
bien partie de la  form ation dont il est ici question ; parce 
qu’en, effet la présence de cette coquille d’habitat de 
lagunes saum âtres ne se concilie guère avec l ’intensité 
des précipitations aqueuses auxquelles personne ne peut 
hésiter à attribuer la form ation des im m enses atterris-, 
sem ents sahariens. Les coquilles observées, et leur pré
sence n ’est pas contestable, l ’ont sans doute été dans un 
terrain plus récent, et c ’est pour cela que je ne puis 
appliquer à l ’atterrissem ent ancien du Sahara, tel que je 
le com prends, le nom  de terrain à Cardium  edule qui 
revient à un autre plus récent.

L ’ingénieur V ille  avait proposé le nom  de terrain 
saharien, accepté par M. C. M ayer, pour l ’ensem ble 
des form ations post-tertiaires du Sahara ; il était l ’équi
valent du term e de quaternaire et l ’auteur l ’a en effet 
appliqué avec la m êm e acception aux form ations du 

Tell. C’est pour cette raison que je n’ai pas cru devoir
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appliquer cette désignation à une partie seulem ent de 
ces form ations quaternaires, à celle surtout qui n ’est 
pas plus particulière au Sahara qu’à l ’ensem ble de la 
région atlantique ; m algré que je regrette d’être en cela 
en désaccord avec M. Rolland.

q„t) « Nous croyons pouvoir attribuer à l ’époque 
quaternaire ancienne la form ation de travertins très 
puissants, dont les sources sont aujourd’h ui taries et 
qui, déposés en traînées assez longues sur des surfaces 
tout au m oins planes et plus probablem ent dans des 
vallées ou dans .des dépressions, se trouvent form er 
m aintenant le somm et de collines par suite de l ’ablation 
des surfaces qui les avaient lim ités et de leur ravine
m ent plus ou m oins profond. C ’est quelque chose de 
com parable à ce qu’on nom m e en Europe les dépôts des 
hauts niveaux. Ces travertins, à M ilianab par exem ple, 
renferm ent les débris d’une flore peu différente de la 
flore actuelle de la région, mais dans laquelle il est 
intéressant de signaler la  présence de la vigne, du fi-i 
guier et du lierre. Quelques ossements ont perm is aussi 
de constater l ’existence d’une gazelle, celle d’un bœuf 

et celle d ’un cheval indéterm inables spécifiquem ent ; 
point de trace de la présence de l ’hom m e. Ces osse
m ents, il est vrai, paraissent provenir d’une fente rem 
plie de nouveau par le dépôt travertineux, et ils ne 
seraient peut-être pas de l ’époque de form ation de la 
m asse principale. Les végétaux, au contraire, sont cer
tainem ent contem porains et leur nom bre indique au 
voisinage une abondante végétation forestière. » Ici 
l ’origine des sources paraît se rattacher à des phéno
m ènes éruptifs dont elles ont été la dernière phase. Il 
est assez probable que des sources m inérales encore 
existantes datent de la m êm e époque, et il en existe 
beaucoup en A lgérie ; m ais il est plus difficile de faire 
dans leurs im m enses dépôts le départ entre ce qui 
appartient aux différentes phases de l ’époque quater
naire.

q,) « Il n ’est pas facile de déterm iner la relation 

stratigraphique qui existe entre les grands dépôts clys-
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miens des grandes plaines et un cordon de dépôts litto
raux m arins, dont on peut constater l ’existence sur toute 
l ’étendue de la côte à des altitudes variables m ais ne dé
passant que rarem ent une trentaine de m ètres, Ils ren
ferm ent des coquilles d’espèces vivant encore pour la 
plupart dans la m er voisine et parm i lesquelles les pec- 
toncles abondent et y  form ent parfois de véritables bancs 
de plusieurs m ètres d’épaisseur, ce qui a valu  souvent à 
la form ation le nom  de grès à pectoncles. Une des espè
ces les plus rem arquables de ces dépôts est un gros 
strombe aujourd’hui disparu de la M éditerranée », dési- 
gne sous le nom  de Strom b us m editerraneus et fréquent 
dans les plages soulevées du nord de la Berbérie. Il 
aurait, dit-on, son équivalent dans le g trom b us bubonius 
des Canaries» qui en est au m oins trèsV olsin . On y  trouve 
aussi une grande espèce de cone rappelant les espèces 
m iocènes Bu type du (J. ponderosus^, un Tugonia peut- 
être distinct de celui de la côte du Sénégal, le Nassa 
gibbosula, qui ne se trouve plus m aintenant que dans 
la  M éditerranée orientale.

C’est un ensem ble de docum ents respectables pour 
faire considérer la form ation qui les a fournis com m e 
bien ancienne. « On y  trouve égalem ent des débris d ’un 
éléphant dont les m olaires très étroites ont des lam es 
m inces ët assez rapprochées » que j ’avais d’abord cru, 
d’après des pièces encastrées dans la gangue, pouvoir 
attribuer à E. antiquus, mais qui en sont bien distinc
tes et indiquent une espèce étrangère au quaternaire de 
l ’Europe. La Salam andre près Mostaganem , les rochers 
de Laghat près V illebourg, l ’Oued Rha à Gouraya, Cher
chen, la falaise sous le Kober-Roum ia, le Jardin d’Essai 
du Hamma, l ’Oued Merdès sont les points où l ’espèce a 
été observée , toujours dans le terrain m arin. Un frag
m ent recueilli dans les tranchées du chem in de fer en
tre Maison-Carrée et Gùé-de-Constantine paraît lu i ap
partenir, et si le terrain  de ce gisem ent est, com m e il 
sem blerait, l ’analogue des atterrissem ents caillouteux 
des grandes plaines, on pourrait en déduire leur contem 
poranéité. Mais la déterm ination spécifique est douteuse 
en raison du m auvais état de l ’exem plaire ; douteuse
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m ent en question. A ussi n ’y  a-t-ii pas lieu  de m odiflef' 

l ’avis que j ’ai antérieurem ent ém is su r l ’âge plus récent 
des plages ém ergées.

L a raison principale sur laquelle cette opinion a été 
'fondée est que . le terrain subatlantique4 en général, et 
’ m êm e directem ent au voisinage de quelques-unes dé 
ces anciennes plages, a subi des m ouvem ents’énergiques 

'd e  dénivellation, auxquels ces plages n ’ont pu échapper 

"que parce qu’elles leur sont postérieures, dependant ces 
'relations stratigraphiques ne peuvent pas être c o n s id i  
rées com m e tellem ent nettes qu ’elles ne soient· pas dis- 

■ 'cutables, et la contem poranéité de ces deux form ations, 
quoique restant peu probable, n ’en serait pas absolum ent 
infirm ée. Depuis que ceci a été rédigé pour l ’explica
tion de la carte provisoire de 1882, on a pu confirm er 
par l ’observation de superposition directe, dont la côte 
de Tunisie m ontre plusieurs exem ples indiscutables, la 
postériorité des plages soulevées à Strom bus m editerra
neus au terrain quaternaire aneien ou subatlantique, ainsi 
que je Fai désigné dans des publications antérieures. Les 
divers tronçons de cette ligne de plages anciennes sont 
presque partout réduites à des corniches étroites et la  
plupart ne pourraient être figurées sur la carte qu’en 
leu r donnant des proportions fort exagérées. ·**

Les couches m arines de cet âge sont surm ontées en 
bien des localités par des accum ulations de sables, 
stratifiés plus ou m oins nettem ent, souvent agglutinés 
en grès calcareüx et renferm ant de nom breuses coquilles 
terrestres, hélices, bulim es et autres pour la plupart 
vivant encore dans la contrée. Parfois la  transition est 
brusque entre ces deux systèm es, d’autres fois elle est 
très m énagée et les espèces terrestres sont m élangées 
avec les m arines, de telle sorte que ces dunes solidifiées 
sont liées au dépôt m arin com m e les plages actuellés 
au x  dunes en formation. Il ne me paraît pas qu ’il y  ait 
à les séparer autrem ent que- comm e assises de la’ m êm e 
form ation. On a désigné ces dépôts sous le nom  de grès 

à hélices, qui continuent les grès et calcaires à pecton·* 
clés.
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^ Î1  n ’est p as à suppose!' que pendant la période de 

dépôt des plages -soulevées il ne se soit constitué aucun 
dépôt détritique su r  'les surfaces continentales ; m ais en 
dehors de quelques terrasses étagées dans des valléed 
de peu d’im portance, on n ’en connaît point encore* dé 
représentant probable. Je croirais volontiers que ce sous- 
groupe quaternaire Correspond à la vraie époque paléo

lithique des tem ps préhistoriques ; m ais aucun fait d ’ob
servation n ’en a encore fourni la dém onstration. Il n ’est 
pas-hors de propos de rappeler que l ’existence de ce 
cordpn de plages sur les deux rives du détroit de Gibral
tar, en, Espagne et au Maroc, tém oigne de l ’existence du 
détroit "à cette époque et infirm e toutes les conceptions 
théoriques, qui rattachent l ’Atlas com m e presqu’île à 
l ’Espagnè.

ï  s  ‘ „

§ 2. —  So u s-g ro u p e récent.

; q*) On rencontre en A lgérie quelques sources sans 
relations directes avec l ’orographie du voisinage, qui 
ont le plus souyent une tem pérature assez supérieure à 
la tem pérature m oyenne du lieu  et qui, étant très cer
tainem ent artésiennes, ont accum ulé autour dé leur 
orifice d ’écoulem ent des m onticules de sables. Ces 
sources, com m e lq plupart des autres, ont dû de tout 
temps servir de stations occupées par les hom m es ; 
m ais l ’enfouissem ent si facile dans un sol m euble et 
la conservation de beaucoup de débris accum ulés ont 
été favorisés par leur dépôt sablonneux et on peut espérer 
que des fouilles intelligentes viendront ajouter beaucoup 
à nos connaissances sur ces stations hum aines préhis
toriques. Ces dépôts sont le plus souvent si restreints 
qu’il, serait im possible de les figurer sur les cartes autre
ment que par un signe conventionnel.

.L a  plus rem arquable de ces stations est celle de Ter- 
hiflne (Palikao), dans la  plaine d ’Eghis, à l ’est de Mas
cara. L ’exploitation du sable a am ené la découverte de 
nom breux ossem ents d’anim au x divers accum ulés par 
l ’homm e, qui n ’y  a laissé lui-m êm e aucun ossem entr 
m ais des restes d’ une industrie très prim itive, des haches
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en quartzite ou en grès, rarem ent en calcaire, du type 
chelléen, et de petits éclats de silex  souvent retouchés 
avec les nucleus dont ils étaient détachés. Les traces de 
ces outils se m ontrent souvent sur les ossem ents ; elles 
sont toujours grossières. Des pierres de foyer, faites avec 
la carapace concrétionnée du terrairï subatlantique, au 
travers duquel ém erge la source, et des débris d’une 
poterie très grossière attestent une industrie m oins pri
m itive que ne le ferait adm ettre la grossièreté de l ’outil 
principal, qu’on le nom m e hache ou coup de poing.

Il résulte de ces constations que l ’âge de ces stations 
n ’est pas, à proprem ent parler, paléolithique, m ais se 
rapporte à une phase plus récente de l ’évolution des 
races préhistoriques, que l ’on pourrait désigner sous le 
nom  de m ésolithique.

La faune se com posrrde l ’Elephas atlanticus Poni, très 
abondanT fautre petite espèce voisine de E. m elitensis, 
si-ce n ’est elle-même ; Hippopotamus m ajo r?  Probable
m ent une espèce ou une forte race distincte, Sus scrofa? 
petite race ; Cam elus Thom asii Pom. ; Bœufs indéterm i
nés ; antilopes indéterm inées; Rhinoceros m auritanicus 
Pom . du so u s-gen re  Atelodus ; Equus m auritanicus 
Pom .; Hyæna spelæa et autres espèces indéterm inées. On 
trouvera d’autres renseignem ents dans le com pte rendu 
d ’une excursion rie l’Association française à ce gisem ent 

lors du Congrès d’Oran. On a reconnu une station ana
logue près du village d’A boukir, dans des sables qui ren
ferm ent une accum ulation extraordinaire de coquilles 
d ’H elix m elanastom a et lactea. Des fragm ents de dents 
de l ’Elephas atlanticus et une grande quantité de petits 
éclats de silex ne laissent pas de doute sur leur synchro
nism e.

Des recherches ultérieures perm ettront sans doute de 
rattacher à ces stations des g isements plus étendus parm i 
les dépôts d’origine détritique confondus ju sq u ’à ce jour 
sous la dénom ination d’atterrissem ents quaternaires ré
cents. On a retrouvé l ’Elephas atlanticus près de la 
Sénia en une station à vérifier ; il était antérieurem ent 
connu de Millésimo, d’après une m olaire rapportée par 

le  docteur Guyon et décrite par Gervais com m e E. afri-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



19 5  -

canus. Il sera intéressant de savoir quelles sont les re
lations de .ce gisem ent avec les atterrissem ents qui ont 
dû en bloc être rapportés à l ’étage p d dans la plaine de 
Guelma, à défaut d ’observations directes et de détails. Il 
y  a là pour ces questions un vaste cham p de recher
ches à exploiter.

q2a) Il est très probable que les lim ons plus ou m oins 
stratifiés qui form ent le sol des vallées, souvent en con

tre-bas des terrasses quaternaires anciennes et dans les
quels les cours d’eau actuels ont creusé leurs berges, 
sont postérieurs aux stations préhistoriques précédentes, 
puisqu’on y  trouve les ossements de l ’Elephas afri canus, 
espèce propre encore à l ’Afrique, qui aurait m êm e vécu  
à l ’état de liberté pendant les tem ps historiques en Ber- 
bérie. Mais cela n ’est pas encore ciemontre ; ce que les 
historiens en ont dit ne suffisant pas pour indiquer si 
ce n ’étaient pas des éléphants élevés pour les arm ées. 
Quoi qu ’il en soit, cette espèce a dû vivre  dans le pays 
dans les derniers tem ps quaternaires ; car ses ossem ents 
ont été trouvés dans la  Mitidja dans des lim ons réguliè
rem ent stratifiés à plusieurs m ètres au-dessous de fon
dations de constructions rom aines, par conséquent à une 
époque bien antérieure à leur occupation.

C’est à peu près dans les m êm es conditions que l ’on 
a découvert plusieurs crânes d ’un grand buffle, décrits 
par D uvernoy sous le  nom  de Bos (Bubalus) antiquus, 
espèce probablem ent éteinte, qui indique aussi une date 
assez ancienne pour les sédim ents qui les renferm ent ; 
ces découvertes ont été faites dans la Mitidja, auprès 
de Djelfa, auprès de Sétif et dans l ’Oued Seguin, par 
conséquent sur les plateaux com m e dans le  Tell. Ce der
nier gisem ent, en outre du buffle, a donné aux recher
ches de M. Thom as, Bos prim igenius m auritanicus, A nti
lope bubalis P all., Camelus drom edarius ? ,  Equus afri- 
canus (le cheval barbe), Asinus atlanticus Thom ., san
glier, autruche, etc. Il doit en être de m êm e pour les 
lim ons des autres grandes plaines (plaine du Chellif et 
autres) dont les conditions de form ation correspondent à 
des phénom ènes m étéorologiques bien différents de ceux 

de l ’époque actuelle, qui seraient tout à fait im puissants
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à les reproduire. Dans ces dépôts, la form e lim oneuse 
prédom ine, mais il y  a aussi à la base des formations 
alluvionnaires, galets, sables et graviers, et' m ôm e, plus 
rarem ent il est vrai, des intercalations des m êm es gra
viers à plusieurs n iveaux, mais sans constance ni régu
larité. On conçoit m êm e qu ’il peut y  avoir de petits bas
sins où l ’hétérogénéité de la form ation a pu être produite 
par des circonstances toutes locales.

A  cette époque, il faut rattacher les éboulis des 
coteaux à terre rouge, qui ont fourni des dents de la 
m êm e espèce d’éléphant au cap Caxine et sous Kouba. 
La rubéfaction est probablem ent due au x  actions atmos
phériques et elle ne s ’est pas par conséquent produite 
partout et n e s t  pas un caractère de la form ation. C’est 
probablem ent à la m êm e époque qu ’il faut rapporter le 
rem plissage de fentes et de grottes, où ont été trouvés 
des fragm ents de dents d’Elephas africanus avec des 
débris de poteries grossières, des haches polies et un 
certain nom bre d’ossem ents de m am m ifères pour la plu
part d’espèces actuelles ou dom estiques, m ais dont quel
ques-unes appartiennent à des espèces éteintes ou dis
parues. Tels sont une petite antilope à dents m olaires 
d ’addax et un phacochère ; dans une de ces grottes, 
M. Schopin a trouvé une m âchoire de Hyæna spelæa as
sociée à la Hyæna vulgaris ; m ais il faut rem arquer que 
l ’introduction d’ossem ents a été et est encore faite dans 
ces gisem ents par des porcs-épics, qui en ont rongé la 
plupart et que plusieurs époques peuvent y  être m êlées,

Ces gisem ents sont la grotte du Grand-Rocher près 
GuyôtviliU7~celle disparue de la pointe Pescade, fouillée 
par Bourjot, d’autres aussi disparues par exploitation 
autour de Birm andreïs, les fentes exploitées par M. Mau- 
pas dans le ravin de la Fem m e-Sauvage et dont les osse
m ents sont à l ’Ecole des sciences, une caverne près de 
Sidi-Féruch. Un abri sous rocher à Fort-de-l’Eau est d’au
tant plus intéressant que le rocher est form é par la plage 
m arine soulevée, qui par suite lu i est bien antérieure. 
A vec  'des fragm ents de dents incontestables de l ’Elephas 
africanus, on y  trouve des restes d’un cham eau qui pré

sente avec le drom adaire actuel des différences dans les
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proportions de la  sym physe m andibulaire, peut-être à 
la vérité dues à l ’âge non adulte de notre sujet. Il est 
bien à regretter que les pièces recueillies à l ’Oued-Se- 
guin, au Fort-de-l’Eau et à Palikao ne soient pas com pa
rables entre elles et ne perm ettent point de s’assurer-de 
leurs caractères spécifiques. Ces stations sont certaine
ment d’âge néolithique.

Je pense que c ’est à cette époque, ou au plus à celle 
de l ’Elephas atlanticus, que l’on doit rapporter la for
m ation üésTim ons qui avoisinent les sebkhas du Tell 
oranais. Ces lim ons, en effet, se rattachent directem ent 
à ceux des grandes plaines du Chellif et de l ’Habra. Il 
doit en être de m êm e des couches de gypse grenu ou 
pulvérulent qui constituent les sols salés im propres à 
la culture, situés en dehors des dépressions actuelles, 
com m e entre Y alm y, La Senia et Mangin et les plaines 
de Saint-Louis et de Télam ine, où on y  a trouvé l ’Helix 
candidissim a. . Dans le pays des A hl-el-H assian, sous 
Aïn-Noïsys une assez grande zone salée est entrecoupée 
de m am elons arrondis culm inant de 15 à 35 m ètres au- 
dessus de la  plaine et reliés entre eux plus ou m oins et 
sans ordre, avec deux petites sebkha exploitées com m e 
salines. Le bord m éridional de la grande sebkha de 
M iserghin est longé par le bourrelet de collines bosse
lées du Hamoul form ées de lim ons sem blables, avec 
petites lagunes salées exploitées pour leur sel. La grande 
saline de Sidi-Zian, entre Mina et Chellif, est entourée 
par une ceinture continue de sem blables lim ons for
m ant com m e un cratère dont le point le plus élevé cul
m ine à 120 m ètres au-dessus d’une plaine qui en atteint 
à peine 60.

La m asse lim oneuse qui constitue ces reliefs ne dif
fère aucunem ent de celle des plaines ; si ce n ’est qu ’elle 
est le plus souvent criblée de petits cristaux lenticulai
res de gypse, paraissant s’être constitués sur place par 
im prégnations sulfureuses et ayant nécessairem ent p ro 
duit un foisonnem ent auquel sont dus les bossellem ents, 
dont la grandeur a dù être proportionnée à l ’intensité du 
phénom ène d ’im prégnation. Ces tum éfactions sont- en 
rapport constant avec les sebkhas actuelles. Elles sem-
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blent en avoir m êm e en quelque sorte tracé certaines li
m ites par leur form ation, d ’où on pourrait conclure que 
celles-ci sont postérieures au phénom ène d ’atterrisse
m ent lim oneux des grandes plaines. Mais il est plus pro
bable que ce n ’est là qu’une phase de la constitution des 
sols de sebkhas ; car il en existait déjà à l ’époque de 
ces grands atterrissem ents qui se sont p lus ou moins 
bosselés sous les m êm es influences et nous m ontrent 
m aintenant de vraies Sebkhas desséchées, qui par leur ré
sistance à toute m ise en culture présagent quel sera le 
sort des entreprises de dessèchem ent et de dessalem ent 
des fonds actuels de sebkhas.

Il est certain que ce phénom ène de bossellem ent date 
d ’une époque encore bien éloignée dans les tem ps qua
ternaires, qu’elle a peut-être clos ; en sorte que les der
niers dépôts dont elle paraît avoir préparé le lit, et qui 
sont encore restés nivelés dans les bas-fonds, devraient 
être classés dans une époque plus récente. Il ne me pa
raît pas qu ’il en soit autrem ent pour les chotts des pla
teaux, qui présentent au pied des terrasses de quaternaire 
ancien, les dom inant quelquefois de beaucoup comm e 
au Chott El-Gharbi, des zones d’atterrissem ents lim o
n eu x avec ou sans cristaux de gypse, correspondant à 
q 2a) et entourant p lus ou m oins leur bas-fond salé. Les 
Zahrez, le Hodna, les Chotts El-Berda, Mezouri et Djen- 
deli, les Guerahs El-Guellif et El-Tharf se ressem blent à 
cet égard.

q 2s) Je crois devoir persister à ranger sur le m êm e ho
rizon les couches à Cardium  edule des schotts sahariens 
et autres fonds de Heïcha et de Sebkha du Sahara, qui 
sont dans les m êm es rapports avec les quaternaires an
ciens des Hamada que nos lim ons des basses plaines du 
Tell avec les terrasses quaternaires égalem ent anciennes, 
qui les surm ontent m ais ne les recouvrent pas. Tous ces 
dépôts au Sahara sont rem arquables par la quantité de 
gypse sédim entaire qu ’ils ont em prunté à celui des as
sises du q „ a. Lacustres au début, ils se sont ensuite 
de plus en plus salés ; puisqu’on y  observe dans les 
parties profondes des lim nées et planorbes et dans les 
zones m oins élevées le cardium  edule, d’abord m êlé avec
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les espèces lacustres, puis y  restant seul et finissant par 
disparaître à son tour, pour indiquer les diverses pha
ses de l ’instauration du.régim e saharien, qui ne doit pas 
dater de plus loin ; en effet, cette instauration exclu t ab
solument les phénom ènes diluviens, m étaphoriquem ent 
parlant, auxquels sont dues les accum ulations détritiques 
im m enses qui ont constitué le quaternaire ancien.

« Le terrain à Cardium  edule du Sahara est de com po
sition très variable, dit l ’ingénieur Tissot ; on y  trouve 
des poudingues, des sables et des grès plus ou m oins fria
bles, des argiles, le  tout plus ou m oins chargé de gypse 
et présentant fréquem m ent des couches de gypse pro
prement dit. Il n ’est pas douteux qu’il ne soit form é de 
strates se m aintenant assez régulièrem ent sur de gran
des étendues. Mais dans le Sahara, l ’étude des relations 
ou du m ode d’association de ses diverses parties ■ pré
sente d’assez grandes difficultés à cause des grandes éten
dues à parcourir; à cause de l ’obligation de passer en gé
néral très rapidem ent; à cause des dépôts de dunes et des 
encroûtem ents gyp seux de l ’époque actuelle, qui m as
quent souvent sa surface sur de grandes étendues », ana
logues à la carapace calcaire du Tell et des Hamada. 
« Sauf dans la région de Dzioua les stratifications observa
bles sont en général faiblem ent inclinées et presques pa
rallèles au sol, de sorte que l ’étude de la série com plète 
des couches de ce terrain et de leur m ode d’association 
exigerait le parcours d’énorm es distances. Les sondages 
artésiens de l ’Oued G hir traversent ce terrain ... » Tissot 
a dit positivem ent que le terrain lacustre du nord de 
Biskra était recouvert en stratification discordante par 
les couches à Cardium  edule; le prem ier étant pliocène, 
le second ne peut l ’ôtfe.

Cependant M. Rolland est d ’une opinion contraire, et 
après avoir insisté sur ce qu ’il ne trouve aucune raison, 
ni stratigraphique n i paléontologique pour que ce ter
rain à cardium  edule ne soit pas identifié au pliocène 
de Biskra, m algré la constatation de discordance relatée 
ci-dessus; il l ’appuie sur la  présence dans l ’un des son
dages de M eraïer d’espèces d ’hélices se rattachant au 
type de H. sem periana, qui serait pliocène à Constan-
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tine. On a vu  toutefois plus haut que je classe les m ar
nes gypseuses à hélices dentées du polygone d’artillerie 
dans l ’étage sahélien antérieur au pliocène. Mais les 
hélices de Meraïer en diffèrent ; elles diffèrent même 
de H. Tissoti du lacustre pliocène de Biskra, dont elles 
sont sim plem ent voisines ; en outre, ce type d’hélices 
à test épais et à péristom e grim açant n'est pas unique
m ent caractéristique de la période tertiaire, puisqu’il 
est encore vivant dans l ’ouest des Hauts P lateaux où 
il est représenté par H. Burini et H. D astuguei Bourg., 
qui s ’y  m ontrent m êm e dans les quaternaires supérieurs. 
Même quand cela serait, rien ne prouverait que le gise
m ent de ces coquilles à 58 m ètres de profondeur et bien 
au-dessous de la zone à Cardium  edule ne pourrait pas 
appartenir au vrai terrain à H élix Tissoti, qu ’il n ’y a en 
effet aucune raison à exclure du substratum  possible 
de ces couches, tandis que ces couches elles-m êm es se

raient en réalité quaternaires.
Je dois en outre faire rem arquer, pour expliquer pour

quoi je ne puis m e ranger à l ’opinion de M. Rolland, que 
l ’étude du quaternaire d ’Algérie a dém ontré que cette pé
riode em brassait plusieurs phases très distinctes, dont 
l'histoire est écrite un peu plus haut, et que. les cadres 
n ’y m anquent pas pour recevoir toutes les divisions que 
pourrait com porter l ’ensem ble des terrains quaternaires 
du Sahara, sans avoir besoin d ’en faire rem onter une 
partie dans le pliocène même, pour en form er alors un 
pléistocène qui ne serait qu’un changem ent d’étiquette. 
La dernière raison enfin est qu’un représentant indénia
ble de ce prétendu pliocène dans le Tell repose en discor
dance sur lé véritable pliocène m arin supérieur, com m e 
je l ’ai dit ci-dessus, et ne permet pas son classem ent dans 
le terrain tertiaire supérieur. Il est en outre une raison 
qui n ’est pas sans valeur au point de vue auquel je suis 
obligé de m e placer, c ’est l ’im possibilité de tracer entre 
ce prétendu pliocène et le quaternaire des dém arcations 

sur la carte m êm e provisoire au 1,800,000e, où une teinte 
spéciale a dû être adoptée pour le pliocène et une autre 

pour le quaternaire.
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§ 3. —  Dunes.

q3) Les grandes dunes du Sahara m e paraissent 
encore devoir être rangées dans l ’époque quaternaire 
et y constituer la form ation géologique la p lus récente 
de cette série. lilies couvrent, en effet, des surfaces 
considérables toujours superposées aux form ations pré
cédentes et n ’étant recouvertes par aucune. L eur ancien
neté est prouvée par la constitution de leur régim e bien 
antérieurem ent au x  tem ps historiques ; elles correspon
dent à un régim e m étéorologique analogue au régim e 
actuel de la  région ; m ais l ’instauration de ce régim e 
remonte très loin dans les tem ps préhistoriques et c ’est 
à leur surface qu ’on trouve souvent les outils en silex 
qui caractérisent les stations hum aines de ces derniers 
temps. A  l ’époque actuelle, on peut dire que ces dunes 
sont à peu près fixées, non pas qu ’on ne puisse y  cons
tater encore une certaine m obilité, surtout dans les 
parties de la surface m odifiées par le travail de l ’hom m e, 
qui a alors à lutter et souvent sans succès contre l ’en
vahissem ent lent m ais constant du sable. La· grande 
dune n’a pas de ces m ouvem ents, qu ’on a com parés aux 
vagues d’une m er déchaînée et m odifiant com plètem ent 
ses form es. Il y  a en quelque sorte perm anence attestée 
par les noms donnés aux accidents topographiques des 
routes des caravanes, m am elons, cols, dépressions, 
couloirs, etc., et, pour que ces nom s se conservent, il 
faut que les accidents qu’ils désignent persistent au 
m oins pendant plus d’une génération.

L’état actuel existait déjà ainsi constitué à l ’époque 
des plus anciens historiens qui nous aient laissé quel
ques indications sur ces contrées longtem ps m ystérieuses; 
et on peut en dire autant de toute la Libye orientale. Je 
ne pense pas q u ’il soit im portant de s ’appesantir sur 
l ’origine de ces im m enses accum ulations de sables. Les 
dénudations gigantesques des régions élevées du quater
naire ancien, au pied de l ’Atlas d’un coté et au pied de 
l ’Àoggar de l ’autre, et l ’entraînem ent des détritus lim o
neux près des dépressions, le départ dans les eaux de
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transport à m esure de la dim inution des pentes du sable 
et des troubles lim oneux continuant leur route vers les 
bas-fonds, la préparation m écanique du sable par les 
vents réguliers après l'effritem ent des surfaces encore 
un peu lim oneuses.

Tels sont, je crois, les facteurs de ce colossal travail, 
qui peut se continue)· de nos jours, m ais avec une puis
sance tellem ent réduite que ses effets doivent être insen
sibles à côté des anciennes productions. Ce qu ’on nous 
a raconté des sables et des dunes des rivages, lavés et 
rejetés par la  m er, a fait naître l ’idée que les grandes 
dunes devaient être attribuées à une ancienne m er, la 
m er saharienne, dont les glaciéristes outranciers se sont 
em parés pour leur théorie. J’ai été un des prem iers à 
protester contre ce roman de la m er saharienne, qui a 
failli nous coûter bien des déceptions et bien de l ’argent, 
et je puis croire que l ’opinion est enfin revenue en grande 
m ajorité sur cette utopie de la  réfection d ’une m er qui 
n ’a jam ais existé.

Mais il reste encore des obstinés qui tirent argument 
des coquilles m arines qui ont été recueillies à la surface 
de ces dunes, ou m êm e sur quelques points des buttes 
lim oneuses qui les avoisinent. Or, l ’inventaire en a été 
dressé par M. Thom as, qui a le plus contribué par ses 
patientes recherches à en augm enter le nom bre, et il 
dém ontre que ce n ’est pas la m er qui les y  a transpor
tées. Ces espèces appartiennent à des m ers tellem ent 
différentes qu’elles ne peuvent avoir été ic i réunies que 
par une autre cau se, qui n ’est autre que l ’action de 
l ’hom m e lui-m êm e. Il suffit, pour le dém ontrer sans ré
plique, de citer le  Cauri, Cypræa m oneta, cette coquille 
m onnaie de l ’A frique centrale, qui ne peut avoir été ap
portée que par les Nègres, ainsi que la plupart de celles 
qui lu i sont associées.

Quant à celles qui au lieu d ’être trouvées à la surface 
des sables l ’auraient été dans des lits réguliers de lim ons, 
la p lus im portante est la Nassa gibbosula. Or l ’échan
tillon recueilli est certainem ent perforé et a fait partie 
d ’un chapelet de coquilles, ainsi que j ’ai pu le constater 
sur l’objet lui-m êm e, lors de la présentation du Mémoire
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de Tournouër au Congrès de l ’Association française de 
1878, à Paris. Cette coquille provient de Bou-Chana, où 
Escher de la L inth  et Desor l’ont trouvée dans une station 
préhistorique, com m e elle se trouve dans les alluvions 
fluviatiles de l ’Oued Akarit. avec de beaux silex taillés.

Dans le sud de l ’A lgérie, l ’Erg, ou la grande région 
des dunes, form e deux groupes distincts séparés par la 
grande bande crétacée qui, à travers le Mzab, s’étend 
par Goléa vers le Tidikelt. Ces deux grands amas oc
cupent, dans chacun des'bassins, une situation analo
gue, quoique inverse, en am ont des Sebkhas, du côté 
où sont arrivés les transports détritiques, le Sud pour 
le bassin oriental, et le Nord pour le bassin occidental.

Dans le bassin oriental, elles paraissent dépasser la 
région quaternaire pour em piéter sur les im m enses sur
faces sénoniennes du sud de la Tripolitaine jusque près 
de Ghadam ès, et la craie a été observée par Yatonne au 
cam pem ent de Bir-Essof, dans des dénudations du m an
teau de dunes. Dans le bassin occidental, elles s ’étendent 
probablem ent uniquem ent sur les atterrissem ents et 
s ’interrom pent à l ’Oued-Msaoura pour laisser libre le pas
sage "du futur transsaharien dans son tracé le plus sim 
ple, le plus économ ique, le plus assuré de trafic dans 
la  section interm édiaire, pour recom m encer au delà sous 
le nom  de dunes d’Iguidi.

On peut observer au sud des chotts des Hauts-Plateaux 
d’Oran et d ’A lger un cordon de dunes qui, pour n’être 
en quelque sorte que rudim entaires, n ’en sont pas m oins 
très gênantes pour la circulation des voitures. La désa
grégation des grès pliocènes du plateau de Mostaganein 
donne aussi lieu  à la production de dunes qui, sur une 
échelle très m inim e, reproduisent les phénom ènes d’en
vahissem ent des cultures dont on se plaint dans les 
oasis. Elles m enacent les routes et voies ferrées, et heu
reusem ent les plantations de Tam arix gallica ont pu y  
apporter un rem ède assez efficace.
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CHAPITRE IX

FORMATIONS RÉCENTES.

Ces form ations sont tellem ent peu développées en Algé
rie qu’il est im possible de les représenter à leur échelle 
sur la carte au 1 800,000e dans la plus part des cas. 
Elles y  figurent avec la lettre a.

Les alluvions de l ’époque actuelle sont confinées dans 
les lits m ajeurs des grands cours d ’eau, qui ne les fran
chissent que très exceptionnellem ent et se bornent à y 
rem anier à chaque crue leurs charriages alluvionnaires. 
Dans certaines plaines basses, m arécageuses, plus ou 
m oins inondées dans les années fortem ent pluvieuses, 
com m e celles des plaines de la Mafrag, à l ’est de Bône, 
des Senadja, à l ’est du Filfila, du lac Haloula, de la 
plaine de l ’Habra-Macta, etc., chaque saison hivernale 
apporte son tribut de sédiments lim oneux qui viennent 
se superposer aux précédents et aux détritus de la végé
tation m arécageuse, pour en augm enter plus ou moins 
sensiblem ent l ’épaisseur ; sans qu ’il soit possible d’en 
estim er l ’im portance. Les travaux de dessèchem ent y 
m ettent obstacle partout où ils ont été exécutés ; mais 
cet ensem ble de formation ne sem ble influer en aucune 
m anière sur les reliefs actuels. On peut en citer un 
exem ple au Sahara, dans la région au nord des Chotts, 
où l ’Oued Djeddi et les torrents de l ’A urès viennent 
répandre leurs transports alluvionnaires et y  constituer 
la  région désignée sous le nom  de Farfaria.

Il ne s’opère que de très faibles dépôts, soit dans les 
grands lacs du Tell, comm e les Guerah de La Calle, le 
Fetzara de Bône, les Sebkhas des environs d’Oran, les 
bassins ferm és des hauts plateaux à fonds plus ou moins 
salés et gypseux et ceux des Sebkhas sahariennes.

La form ation de travertins se produit encore de nos 
jours en nom bre de points, non seulem ent du fait dé 
sources m inérales qui ont donné lieu à un certain nom
bre de corniches toutes spéciales, dont certaines repo
sent sur du quaternaire ancien, m ais du fait aussi des
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cascades qui encroûtent encore et souvent rapidem ent 
les parois rocheuses du haut desquelles elles se préci
pitent. Mais ce sont là toujours des dépôts de trop iaible 
étendue pour figurer sur la carte.

Les dunes récentes ne jouent qu ’un rôle très effacé 
sur les rivages algériens. Dans la province d’Oran, les 
plus considérables sont celles de la Macta, qui barrent 
la plaine de l ’Habra et derrière lesquelles des lagunes 
salées peu étendues nourrissent une faune m arine : 
Ostrea edulis, Cerithium  vulgatum , Cardium  edule (type 
marin) que viennent quelquefois détruire les inondations 
fluviales et qui se reconstitue de nouveau par les enva
hissem ents de la m er après rupture de la  barre par les 
grosses tem pêtes. Près de l ’em bouchure du Chellif il y  en 
a quelques rudim ents rem arquables par la grande altitude 
qu’atteignent leurs traînées sur le flanc des m ontagnes. 
Dans la province d’A lger, il n ’y  a guère à citer que celles 
presque fixées qui séparent le fond oriental de la Mitidja 
du bord de la m er, et dans la  province de l ’Est les bour
relets qui séparent du rivage m aritim e les plaines des 
Sénadja et de la  Mafrag.

E R R A T U M

Page 123, ligne 27, Turritella rotifera Desh. doit être 
rem placé par Turritella (Proto) num idica sp. n ., qui en 
diffère parce que c ’est la carène m édiane des tours et 
non l ’inférieure qui prend un grand développem ent. 
C ’est sur cette carène que se trouve l ’échancrure carac
téristique du genre Proto.
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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

Cette étude doit être considérée com m e essentiellem ent 
prélim inaire et provisoire. Destinée sim plem ent à servît' 
de guide pour des recherches u ltérieures plus précises 
et plus approfondies, elle perm et déjà cependant de jeter 
un coup d’oeil d ’ensem ble sur la  nature et la disposition 
des m assifs éruptifs de l ’A lgérie, sujet sur lequel on ne 
possédait guère, jusqu ’à présent, que des connaissances 
déjà anciennes, et qui ne sont plus au niveau de ce que 
les m éthodes scientifiques actuelles perm ettent d’obtenir.

Il convient cependant de citer deux études p lu s ré
centes. L ’une, de M. Yélain, qui visita les îles du littoral 
algérien et plusieurs -points de la côte avec l ’expédition 
du N a rv a l en 1873. Le m ém oire que ce savant doit publier 
n ’a m alheureusem ent, pas encore paru. M. Yélain  a sem 
lem ent donné dans les comptes rendus de l ’Académ ie 
des sciences, en 1874, un aperçu prélim inaire sur les îles 
qu’il a explorées et une note dans le  Bulletin de la So
ciété de géologie, en 1884, sur une roche du cap Noé.

M. Delage a récem m ent, dans sa thèse sur le  Sahel 
d’A lger, étudié plusieurs gisem ents de roches éruptives 
qui sont en rapport avec les terrains qu ’il a décrits.

Toutes les roches dont nous parlons ont été recueillies 
par nous, et leurs relations stratigraphiques étudiées sur 
place, à peu d’exceptions près ; m ais il est nécessaire de 
dire quelle part im portante revient dans ce travail à 
MM. Pom el et Pouyanne, directeurs du Service de la 
carte géologique! Quantité de renseignem ents, d ’obser
vations, de déterm inations d’âges et de terrains nous 
ont été fournis par eux. Il nous faudrait les citer à cha

que page ; car, si nous avons pu réunir et disputer en
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aussi peu de tem ps un aussi grand nom bre d’observa
tions, c ’est certainem ent à ces m essieurs que nous le 
devons.

Nous devons égalem ent à M. Ficheur, préparateur à 
l ’Ecole des sciences, des renseignem ents très précieux 
concernant toute la région M énerville-Djinet, dont il a 

levé la carte géologique détaillée. C’est à lu i qu’on est 
redevable de la connaissance de la plupart des faits 
rem arquables que cette région contient. Ses indications 
nous ont été de prem ière utilité pour la classification 
chrohologique des roches tertiaires.

Ce travail a été divisé en deux parties : Dans la pre
m ière se trouvent réunies quelques considérations géné
rales sur la nature des principales catégories de roches, 
sur leur classification et sur leur répartition dans le 

pays ; la  seconde partie contient, pour chacun des mas
sifs éruptifs, l ’étude succincte des diverses espèces de 
roches qu’on y  rencontre, avec les indications d ’àge qui 
y  sont directem ent déterminables.

ROCHES ANCIENNES

Les roches anciennes, c ’est-à-dire antétertiaires, sont 
rares en A lgérie ; et même, saui un cas, celles que l ’on 
adm et com m e telles ne le sont pas, en vertu  de raisons 
précises fixant leur âge d’une façon certaine au-dessous 
d ’une lim ite déterm inée, m ais seulem ent en raison de 
leurs analogies avec des types classiques, et surtout en 
raison des conditions de leurs gisem ents.

Ces roches consistent en filons de pegm atite ou de 
granulite souvent tourm alinifères. On les rencontre exclu
sivem ent dans les terrains prim itifs qu ’elles ont percés. 
Elles y  form ent en général des filons peu puissants, par
fois très réduits et se m êlant si intim em ent à la roche 
encaissante qu’il est souvent difficile de savoir s’il faut 
rapporter telle partie à la  roche éruptive ou à la roche 
gneissique. Certains gneiss sont peut-être m êm e le ré

sultat · d’une pénétration sem blable et complètement 

intime,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-  5 —

Les principaux gisem ents se trouvent : près de Bône, 
dans le m assif de Y E d o u g h  ; dans le m assif du D ju r ju r a  

et notam m ent à H a u sso n viliers, à S o u k -e l-H a à d , à B ord j-  

Mêna'iel, enfin dans le m assif d ’A lg er  et égalem ent au 
petit pointem ent schisteux du C a p-M atifou .

Le granité ancien fondam ental est inconnu en A lgé
rie ; il n ’y  a encore été signalé nulle part. Le granité 
éruptif lui-m êine est très rare. On ne peut en citer qu ’un 
seul gisem ent, encore est-il peu étendu, situé à N édro-  

m a , au sud de Nem ours. Ce granité est postcam brien 
et certainem ent antéjurassique (P ou yann e). Il a lui- 
m êm e été traversé par un filon de granulite tourm alini- 
fère.

Un autre pointem ent d’une roche granitique se troüve 
près de M én erville , à la lim ite entre un m assif schisto- 
cristallin et le terrain sédim entaire encaissant. Toute 
notion d’âge utile m anque, m ais on peut dém ontrer par 
sa structure et ses analogies que cette roche doit être 
classée parm i les granités tertiaires.

A u  D jebcl-F ilfila , se trouve une granulite tourm alini- 
fère dont l ’âge (ancien ou tertiaire) est encore indécis et 
sur laquelle il nous est im possible actuellem ent de for
m uler une opinion.

ROCHES SECONDAIRES

On ne connaît en A lgérie aucune roche dont la date 
d’éruption puisse être établie com m e appartenant à 
l ’époque secondaire.

Il y  a un cas douteux (celui de la roche trouvée au 
cap Noé par M. Yélain) ; nous ne l ’avons pas vue nous- 
m êm es, m ais d’après ses analogies elle paraît être ter
tiaire et m êm e pliocène.

ROCHES TERTIAIRES

Les roches tertiaires, elles, sont assez répandues. On 
n ’en rencontre à l ’état de développem ent im portant que
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trois grandes classes : des liparites, des roches basalti
ques et des roches ophitiques.

Les roches acides  ont été classées et définies de la façon 
suivante : g ra n ités tertia ires, g ra n u lites , m icrog ra n u lites.

L iparites q u a r lz ifè re s  com prenant des variétés micro- 
granulitiques, des variétés à silice globulaire et des va
riétés pétrosiliceuses. Enfin, des lip a rites feldspathiqucs. Il 
a paru préférable, au lieu de réunir, com m e on le fait par
fois, toutes les roches acides tertiaires dans la  fam ille des 
liparites, d’en distinguer par leur nom  direct les trois pre
m ières espèces de roches qui sont com plètem ent cristal
lines. Les liparites représentent et com prennent alors 
toute la série acide à pâte et à cristallinité décroissante. 
Elles correspondent exactem ent, term e pour term e, aux 
diverses espèces de porphyres de la série ancienne, tels 
qu ’ils ont été classés par M. M ichel-Lévy. Les liparites 
pétrosiliceuses sont en som m e des rhyolithes.

Les liparites feldspathiques sont des term es, toujours 
très acides et silicifiés, m ais dans lesquels com m encent 
à se m ontrer quelques rares m icrolithes d’oligoclase, le 
quartz ancien dim inue ou disparaît, le pïagioclase devient 
abondant en grands cristaux. Elles constituent donc des 
term es de passage aux andésites, term es plus acides que 
les dacites. Il est difficile de dire si dans les liparites la 
silice de la pâte est toujours prim ordiale ou si elle est 
secondaire. Elle est certainem ent prim ordiale dans les 
prem iers term es de la série ; cela devient plus douteux 
dans les derniers term es, m ais on ne sait pas où faire la 
séparation.

Les roches n eu tres  sont peu répandues ; elles ont été 
décrites sous les nom s d 'an désites  et de trachyandésites  

qui ne nécessitent pas d ’explication.
Lxs roches basiques  com prennent plusieurs catégories ; 

on a distingué la classe des basaltes fra n cs, la classe des 
basaltes a m p h ig é n iq u e s , et enfin la classe des au g it-a n -  

dêsiles. Cette classe est ici très utile, parce que la classi
fication française qui est très précise, ne s ’adapte qu’avec 
difficulté aux nom breux term es existant entre les espè
ces définies qu ’elle admet ; et c ’est, ici au m oins, le cas 
général. La classe des augit-andésites  est considérée ici
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comme elle l ’est p arZ irkeL R osen bu ch  et l ’école anglaise, 

c’est-à-dire com m e réunissant les roches interm édiai
res entre les trachyandésites et les basaltes proprem ent 
dits. Elle com prend donc com m e espèces françaises 
principales les la b ra d o rile s  et les an désites a u g itiq u es  à  

pyroxèn e  et surtout les term es interm édiaires de passage. 
Du reste , quand la  chose a été possible, la  spécification 
précise a été indiquée.

Enfin, nous avons désigné sous le nom  de roches  

basaltoïdes des roches m ixtes qui occupent une position 
centrale entre les basaltes vrais, les labradorites, les 
dolérites et les augit-andésites.

Les roches o p h iliq u es  ont été décrites non pas sim ple
ment com m e structure m ais en tant que groupe défini, 
ce qu’elles form ent certainem ent ici, se séparant nette
ment par leur nature et leur m anière d’être de toutes 
les autres catégories de roches. Les dolérites, dites à 
structure ophitique, n’y  ont pas été com prises m ais rat
tachées aux roches basaltiques, dont elles font réelle
ment partie en tant que fonction naturelle.

Classification ch ro n o lo g iq u e. —  La classification des 
roches tertiaires par rapport au tem ps, à travers les 
âges géologiques, se fait ici d’une façon rem arquable. 
Elle peut cependant être considérée com m e obtenue, 
avec d’autant m oins de parti pris que ce travail avait 
été com m encé avec des idées préconçues plutôt opposées 
que favorables à la réalité de relations sem blables.

Les roches éruptives tertiaires de l ’A lgérie ont débuté 
par l ’émission de vrais granités, un peu particuliers, ce 
qui perm et de les spécifier plus sûrem ent, m ais qui 
sont indubitablem ent des granités on ne peut m ieux 
caractérisés. On les rencontre à Ménerville, à Bougie, à 
Collo, en place ou en blocs roulés dans les poudingues 
de nom breuses localités. Ces granités sont éocènes ; ils 
ont percé les m arnes sénoniennes à  Bougie ; on les 
trouve en cailloux roulés et en blocs dans les poudin
gues dellysiens (tongriens) à la base m êm e du m iocène. 
Leur place exacte dans l ’éocène est encore indéterm inée ; 
cependant, la direction de la chaîne du granité de Méner-
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ville, qui a une longueur de huit kilom ètres, est exac
tem ent celle du plissem ent pyrénéen, il faudrait donc 
rapporter cette éruption à la p ér io d e  lig u r ie n n e .

Après les granités vrais sont venus des term es plus 
finem ent cristallins, granulites et m icrogranulites. Puis 
des roches à cristallinité décroissante constituées par 
les différents term es de la série des liparites. Les m icro
granulites très franches, à Collo, paraissent à cheval sur 
la  fin du ligurien. Les liparites m icrogranulitiques sont 
déjà partout postliguriennes. Les liparites feldspathiques 
ont fait éruption à l ’époque ca rten n ien n e  en s ’échelonnant 
à diyerses hauteurs dans ce terrain (intercalations de 

Rouafa). Elles cessent avec cette période et probable
m ent m êm e pendant la prem ière moitié.

Dans Y h elv étien  paraissent des roches qui appartien
nent à la classe des augit-andésites et des basaltoïdes. 
On peut en voir des coulées intercalées dans ce terrain 
à Drah-Rahmane (massif de Djinet) ; une ém ission abon
dante plus particulièrem ent de l&bradorites y  a eu lieu 
vers la fin de cette période. Dans l ’Ouest on y  trouve 
un certain nom bre de types basaltoïdes m al définis, 
dont plusieurs datent du début de l ’helvétien, peut-être 
m êm e ont-ils com m encé à paraître vers la fin du car- 
tennien.

A u  début d u  S a h é lie n  se place un fait de la  plus haute 
im portance : il y  a eu réapparition brusque et momen
tanée de types acides ; quelques rhyolithes. puis des 
trachytophyres et des trachyandésites (Mzaïta). L ’émis
sion de ces roches ne paraît pas avoir duré longtemps 
et dans le p lio c è n e  reparaissent des types basaltiques 
m ieu x caractérisés que ceux de la période helvétienne 
(Tafna).

C’est à la  fin  d u  p lio cèn e  que sem blent être sorties 
les roches granitoïdes de Cherchell (Djebel Aroudjaoud). 
C ’est aussi à cette époque que paraissent devoir être 
rapportées certaines (si ce n’est la totalité) des éruptions 
ophitiques (Aïn-Nouissy).

Enfin, dans le  q u a tern a ire  se trouvent des basaltes 
et en particulier les basaltes à am phigène d ’Aïn-Témou- 
chent (Aïn-Tolba).
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Il y  aurait p lusieurs faits intéressants à faire ressortir 
de cette classification, m ais cela ne rentrerait pas dans 
le cadre de cette publication. Il est cependant nécessaire 
d’attirer l ’attention sur le plus im portant d’entre eux, 
c’est-à-dire sur la relation qui y  existe entre la  récur
rence des types acides et granitiques et les m ouvem ents 
de dislocation terrestre.

Une prem ière ère acide et granitoïde s’est produite à 
l ’époque du m ouvem ent des P yrén ées. A près baisse gra
duelle de cristallinité et d’acidité, des types basiques 
sont sortis pendant l ’helvétien. Puis au début du sahé
lien (c’est-à-dire exactem ent à l ’époque du m ouvem ent 
des Iles B a léa res, lequel s’est fait énergiquem ent sen
tir sur toute la partie ouest de l ’Algérie) il y  a eu brus
que récurrence de roches acides, peu cristallines. Le 
pliocène a vu  le retour graduel des roches basiques, 
m ais à la fin de cette période, c ’est-à-dire à l ’époque 
du m ouvem ent des Alpes p rin cip a le s, une troisièm e 
réapparition de roches acides, et granitoïdes cette fois, 
paraît avoir eu lieu.

Le tableau suivant résum e les divers faits contenus 
dans l ’énum ération précédente :
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T a b le a u  de la  chrono lo g ie  des roches te rtia ire s ,

NATURE 
DE LA ROCHE

ÉPOQUE
D'ÉRUPTION

LOCALITÉS
PRINCIPALES

Granités.
(' ligurien.

Eccène
! Pyrénées.

Rcg. Bougie.

Granulites. Id. Id.

Microgranulites. Fin du ligurien. Rég. Colio.

Liparites quartzifères. Postliguriennes. Id.

Mparites feidspathiques.
Première moitié du 

Cartennien.
Rég. Mcncrville.

Augit-andcsites 
Labradorites—basaltoïdes.

Helvétien.
Rég. Djinel. 

Rég. Nemours.

Rhyolithes — trachyto- 
phyres.

Début du sahélien
(Baléares).

Rég. Mzaïla.

Trachy-andésitcs. Sahélien. Id.

Augit-andesites. 
b asalles.

Pliocène. Rég. de la Taina.

Roches
ophitogranitoïdes (?)

Fin du pliocène. 
(Aij.es principales.)

Rég. Cherchen. 
Aïn-Nouïssy.

Basait· s. Quaternaire. Rég. Aïn-Témouchcnt

Il convient de iaire quelques observations sur l ’exac
titude de cette classification. On ne connaît actuellem ent 
aucun fait établi qui lu i soit contradictoire; m ais il y a 
certainem ent beaucoup de cas où les déterm inations 
sont loin d’être précises ; on ne possède souvent, par 
exem p le, qu ’une seule lim ite d’àge, m inim um  ou 

m axim um , c ’est dans la nature m êm e des déterm ina
tions possibles ; puis cela tient aussi à la plus ou moins 
grande certitude avec laquelle les terrains sédim entaires 
et leurs rapports avec les roches sont connus. On ne
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pourra espérer arriver à une précision réelle que quand 
les cartes géologiques détaillées auront été levées.

Il n ’est pas certain  que plus tard, lorsque les connais
sances seront plus étendues et m ieu x précisées q u ’actuel- 
lement, il ne faille pas distinguer deux régions, relati
vem ent indépendantes, celle de l ’Est et celle de l ’Ouest. 
En effet, on ne peut répondre de l ’exactitude du tableau 
précédent que dans les lim ites suivantes : pour l ’Est, 
depuis l ’éocène ju sq u ’au sah élien , car les phénom ènes 
éruptifs y  cessent à cette époque ; pour l ’Ouest, depuis 
la fin du cartennien, car les m anifestations éruptives 
antérieures n ’y  sont pas connues. Ces lim ites sont en 
rapport avec les dislocations subies par ces régions, car 
le m ouvem ent des Pyrénées et celui du Tatra, qui eurent 
lieu pendant la prem ière m oitié du tertiaire, ne se sont 
guère fait sentir que dans l ’Est. La région Ouest, au 

contraire, a surtout été troublée' pendant la  deuxièm e 
m oitié du tertiaire, par les m ouvem ents des îles Baléares 

et des A lpes principales.
Les g ra n ités, g ra n u lites  et m icro g ra n u lites  sont relati

vem ent peu développés : on les rencontre en place à 
M énerville, à  Bougie, à Collo. On les rencontre dans 
d ’assez nom breuses localités à l ’état de cailloux roulés 
ou de blocs isolés dans les poudingues dellysiens et 
cartennien s ; notam m ent à ' Drah-Rahm ane, à Rébe- 
val, etc.

Les diverses espèces de lip a riles , au contraire, ont un 
grand développem ent dans toute la partie Est de l ’Algé
rie. On les trouve non loin de Bône, dans les massifs 
éruptifs du pied de l ’Edough ; dans le  m assif compris 
entre Herbillon et le cap de Fer, m assif dont elles 
form ent la  grande m ajorité des roches ; dans le mas
sif de Collo, où elles occupent égalem ent des surfaces 
étendues. A  Bougie, elles se m ontrent, m ais en des 
pointem ents très restreints. Elles reparaissent plus dé
veloppées dans la région de M énerville. A u  delà d ’A l
ger, plus à l ’Ouest, elles ne se m ontrent plus qu’à l ’état 
exceptionnel, encore n’est-on pas sûr d’avoir affaire à 
ces roches ; péu développées, bien m oins franches com m e 
nature, les roches siliceuses qu ’on y  rencontre provo-
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quent bien des hésitations relativem ent à la façon de les 
considérer et de les classer. Tel est le cas des roches de 
Milianah et du Sidi-Mohamed ou A li (région de Zurich). 
Dans l ’Ouest, aux îles Habibas et à Mzaïta, reparaissent 
des roches acides, mais qui ne sont plus assimilables 
au x  liparites.

Bien que située un peu en dehors des lim ites de ce 
pays, il est bon de m entionner ici une roche m icrogra- 
nulitique que M. Yélain  a trouvée dans l ’île de la Galitte, 
sur les côtes tunisiennes. Cette roche est évidem m ent 
très analogue à celles qui présentent un si grand déve
loppem ent dans tout l ’Est de l ’A lgérie. Si l ’on voulait 
chercher sa place exacte dans la classification dont nous 
nous servons ic i, il est probable qu ’on la  trouverait 
entre les m icrogranulites franches et les liparites micro- 
granulitiques ; plutôt du côté de celles-ci, si l ’on tient 
com pte de l ’altération assez prononcée des. éléments 
colorés.

• Les roches m icrolithiques neutres (classe des trcir 

chyandésites) sont rares sur toute la surface de l ’Algérie. 
On ne peut en citer que deux pointem ents, encore sont- 
ils assez restreints. L ’un dans le m assif de Bougie, l ’autre 
à Duperré. Il faut atteindre à l ’extrém ité Ouest la fron
tière du Maroc pour en rencontrer des ém issions un 
peu notables dans les massifs d ’Attia-Kiss 'et des Beni- 
M engouch.

Les roches basiques sont bien plus développées. Elles 
présentent des états de cristallinité très divers, depuis 
des dolérites jusq u ’à des types où la pâte am orphe do
m ine abondam m ent. Ces roches ont leur plus grand 
développem ent à l ’extrêm e Ouest du pays, entre Oran et 
la frontière du Maroc. Elles y  form ent plusieurs massifs 
im portants et étendus : massifs d’Aïn-Tém ouchent, de 
la Tafna, de Msirda, des Beni-Mishel.

C’est presque exclusivem ent là qu’on trouve les basaltes 
francs. Dans chacun de ces massifs du reste les éruptions 
ont été m ultiples, répétées, et contiennent des roches 
de plusieurs espèces.

Les roches basiques se m ontrent encore, m ais avec 
un développem ent bien m oindre, le long de la province
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centrale, à P errégaux, aux environs de Ténès (Djebel Abd- 
el-Kader), dans les régions de Zurich  et d ’El-Affroun, 
enfin dans la  région com prise entre le cap Djinet et Del- 
lys. C’est là le point extrêm e qu ’elles atteignent dans 
cette direction, et toute la partie Est de l ’A lgérie  en est 
exempte.

Roches o p h iliq u es. —  Cette catégorie de roches présente 
un intérêt tout particulier tant par le grand nom bre de 
ses pointem ents et par leu r dissém ination sur toute la 
surface du pays que par sa nature m êm e. Elle est cons
tituée en effet par une série de roches intim em ent liées 
entre elles, et qu ’il est im possible de rattacher à autre 
chose qu’au x  ophites. Elle présente du reste des types 
nom breux et divers, passant par gradations insensibles 
les uns au x  autres, depuis des roches à structure et 
com position classiques jusqu ’à des term es plus diver
gents et surtout tufacés. Ces roches ophitiques ne for
m ent pas en général des m assifs éruptifs étendus, m ais 
plutôt des pointem ents isolés, dissém inés dans tout le 
pays. Elles se m ontrent inconstestablem ent en place, 
sous form e de filons ou de dykes. Elles sont pres
que constam m ent accom pagnées dans leurs gisem ents 
par de grandes m asses de gypses éruptifs, par des car- 
gneules, des m arnes vertes, rouges, de couleurs di
verses, m étam orphisées. On voit que l ’analogie de cette 
form ation avec celle des ophites pyrénéennes est com 
plète. Ces roches ont m êm e aussi développé, par m éta
m orphism e dans les calcaires adjacents, de l ’albite et 
de grandes baguettes de w ernérite analogues à celles des 
calcaires classiques à dipyre et à couseranite. Les seules 
différences q u ’on pourrait signaler entre ces ophites et 
celles des Pyrénées seraient que le diallage y  est rare ; il 
est rem placé, si ce n ’est épigénisé, par de l ’am phibole ; 
trop souvent m êm e celle-ci est rem placée par des pro
duits ch loriteux. Enfin leur couleur est le plus souvent 
d’un vert assez clair, tandis que dans les Pyrénées, bien 
que les types vert cla ir y  existent aussi (dans l ’A riège 
par exem ple), les ophites tirent davantage sur des cou

leu rs  plus som bres. Cela tient à ce qu ’en A lgérie  ces
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roches appartiennent aux ophites a n d ésitiq u es à  am phi

bole; tandis que dans les Pyrénées ce sont surtout les 
ophites labradoriques à diallage qui sont développées.

On rencontre des pointem ents de ces roches dans tout 
le  Tell algérien. Dans les Hauts-Plateaux et sur la lisière 
du Sahara on a signalé, sous les nom s de dolérites et 

de diorites, des roches vertes reliées à des épanche
m ents de gypse et dont la plupart doivent leur être 
rapportées.

A u  point de vue de l ’âge, nous pouvons certifier que 
toutes les ophites que nous avons étudiées sont tertiai
res. Il est plus difficile de se prononcer sur la question 
de savoir s ’il faut les rapporter à une seule ou bien à 
p lusieurs périodes d’éruptions. La seule chose qu’on 
puisse donner avec certitude dans chaque cas où une 
notion d’âge peut être acquise, c ’est la lim ite m inim um . 
En u n  m ot, ces roches ont percé tous les terrains 
avec lesquels elles sont en contact ; elles sont donc sou
vent très récentes.-

A insi, pour citer un exem ple caractéristique, à Aïn- 
N ouïssy, dans les environs de M ostaganem, la roche 
ophitique et les gypses qui l ’accom pagnent ont percé et 
m odifié les grès p lio cèn es  (Pomel). On voit donc que pour 
ce gisem ent au m oins on ne peut pas faire rem onter 
l ’époque de son apparition au delà de la fin du pliocène. 
Il est probable qu ’elle a coïncidé avec le m ouvem ent qui 
a produit le ridem ent des Alpes principales. Il n ’est pas 
prouvé que ce soit toujours là la date des éruptions 
ophitiques, ni m êm e qu ’il n ’y en ait qu ’une, m ais ce 
qu’on peut certifier c ’est que plusieurs d ’entre elles ont 
dépassé l ’helvétien.

V u  l ’im portance que leur donne leu r union si fré
quente avec les roches ophitiques, nous croyons néces
saire d’ajouter ici quelques mots relatifs aux caractères 

des gypses érup tifs. D’abord, l ’expression de gypse érup
tif n ’est pas parfaitem ent exacte : c ’est gypse m étam or
phique qu’il faudrait dire. En effet, cette substance n ’est 
évidem m ent pas venue telle quelle à l ’état de gypse ni 
m êm e d’anhydride, mais à l ’état d’eaux ou de boues gyp- 

sifiantes, c’est-à-dire d’eaux soit acides, soit salines, qui
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réagissant sur des calcaires les ont transform és en sul
fate de chaux. L ’expression de gypse é r u p t if  doit ‘ donc 
être com prise com m e exprim ant sim plem ent l ’intim e 
liaison qu ’il y  a entre l ’existence de ces gypses et l ’ém is

sion éruptive des substances actives qui leur ont donné 
naissance.

Ils sont du reste, dans la plupart des cas, faciles à dif
féren cier, des gypses sédim entaires. Ils affectent généra
lem ent la form e de dykes, d ’am as, dans lesquels le 
gypse form e une m asse blanche, com pacte, assez hom o
gène, form ée non pas généralem ent de gypse pur, m ais 
d’un m élange intim e avec du calcaire, et chargé par 
endroits de substances étrangères diverses ; notam m ent 
de substances cristallines, quartz, pyrite, tourm aline, 
anhydride, barytine, et aussi de m arnes bariolées, 
vertes, rouges, m étam orphisées, de cargneules, de frag
m ents gneissiques et am phibolitiques. Enfin, ce gypse 
est souvent traversé par dès filons ou des dykes de ro
che verte ophitique.

Il y  a des cas où la  preuve éruptive de ces form ations 
gypseuses prend un caractère frappant. A in si, à Dubli- 
neau, on voit une m asse centrale, blanche, com pacte, 
de gypse avec croûtes critallisées d’anhydride, et de vé
ritables salbandes où les élém ents étrangers, m arnes, 
cargneules, etc., sont disposés verticalem ent et sinueu- 
sem ent sur les parois du filon gypseux.

P our m ontrer la dissém ination des ophites en Algérie, 
nous avons réuni dans le tableau suivant quelques-uns 
des gisem ents de gypses signalés avec roches vértes ; 
ceux  seulem ent dont la description était assez précise 
pour qu ’on puisse presque certifier que les dites roches 
vertes (décrites sous les noms de diorites ou de dolérites 
pour la plupart) sont en réalité des ophites analogues à 
celles que nous avons étudiées et que nous décrivons 
dans ce travail.
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L I S T E  de quelques gisem ents de gypses éruptifs accom
pagnés de m a rn es bario lées, de divers m in é r a u x  et de 
roches vertes ( op hites).

LOCALITÉS RÉGIONS
TERR AIN S

TRAVERSÉS
AUTEURS

A rbal........................ · Oran. Tertiaire. MM. Ville.
Montagne des Lions. Oran Tertiaire. Ville.
Ain-Nouïssy.............. Mostaganem. Pliocène. Pomel.
Dublineau.................. Perrégaux. Cartennien. Pomel.
Dublincau.................. Perrégaux. Néocomien. Pomel.
Route de Mascara.... Mascara. Néocomien. Pomel.
Dj. Tessala................. Sidi-bel-Abbès Tertiaire moyen. Ville.
Oued-Mekerra.......... Sidt-bel-Abbès. II. Id.
Oued-Rh’ai-soul..t... Sidi-bel-Abbès. Id. Id.
Oued-Sam o.............. Sidi-bel-Abbès. Id. Id.
Oued-Malah............... Sidi-bel-Abbès. Id. Id.
Dj. Jendal................... Nemours. Oxrordien. Flamand.
Ferme Chabert......... Beni-Saf. Helvétien. Id.
Plâtrière Rackgoun.. Reni-Saf. Cartennien. Pouyanne.
Oued-Tallout.............. Tlemccn Crétacé. Ville.
Uued-Mellaha............ Tafna. Secondaire. Id.
Sidi-Amar-el-Aïab__ Témouchent. Tertiaire moyen. Id.
Téniet-el-Haâd........ Téniet-el-Hâad. Cénomanien. Pierredon.
Guelib-et-Tir............ Djelfa. Gault. Id.
Aumale................. -... Aumale. Crétacé. Ville.
Tizi-Khala................. Sétif. Sénonien. Brossard.
Tirka.......................... Beni-Djellil. Cénomanien. Id.
Tizi-el-Khramis........ Beni-bou-Aïssi. Sénonien. Id.
Kefreda...................... Kabylie. Sénonien. Id.

En tant que, roches particulières, il en existe deux 
espèces, sortant des types ordinaires et qui m éritent 
une m ention spéciale.

L ’une ne se présente qu’en quatre points, au x  environs 
de Cherchell. C’est une roche à structure parfois gre
nue, parfois granitoïde, où l ’on distingue à l ’œil nu  de 
grands m icas et une pâte feldspathique ; elle ne rentre 
dans aucun des types des classifications ordinaires. Elle 
est très récente et, quoique fort différente de nature et de 
structure, elle paraît se relier au genre d’éruption qui a 
produit les form ations ophitiques.

L ’autre espèce de roche est très dissém inée ; on la
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rencontre, m ais en petite quantité, tout le long du Tell 
algérien. Elle accom pagne fréquem m ent les gisem ents 
ophitiques, où elle ne paraît se présenter q u ’à l ’état de 
fragm ents apportés du sous-sol (?).

Dans un de ses gisem ents, à l ’Aïn-Dartula, près de 
Bône, la roche se trouve en place dans les gneiss ; c ’est, 
là, une véritable a m p h ib o lite  . qui contient un éléjnent 
blanc feldspathique à faciès particulier très reconnaissa
ble et qu’on retrouve dans toutes les roches analogues. 
Si cette roche doit réellem ent, et cela paraît certain, 
être considérée com m e une am phibolite faisant partie 
du terrain prim itif, il faudrait adm ettre alors que dans 
tous les autres cas où on la trouve elle a été amenée 
au jour (avec elle se trouvent souvent du reste des frag
ments gneissiques et m icaschiteux qui, eux, ont certaine
m ent été am enés avec la roche éruptive ou, plus proba
blem ent, avec des eaux gypsifiantes). Il en résulterait, 
com m e conséquence particulière, qu ’au x  tem ps prim i
tifs une im m ense form ation de cette am phibolite se 
serait étendue sur toute la région qui est actuellem ent 
le Tell algérien. Si telle n ’est pas la façon de voir qui 

doit être adoptée, il faudrait encore considérer cette 
roche com m e devant être rattachée au x  form ations ophi
tiques, cependant sa structure Ten sépare absolum ent. 
En réalité, son m ode de form ation et son rôle dans la 

. nature sont encore com plètem ent indéterm inés.

ÉTUDE DÉTAILLÉE DES DIVERS MASSIFS

Nous n ’avons pas suivi dans cette étude d ’ordre géo
graphique régulier. Nous avons choisi l ’ordre d’exposi
tion le plus com m ode pour éviter les redites ; il coïncide 
souvent avec l ’ordre chronologique m oyen des m assifs. 
On trouvera d’abord décrite toute la partie Est de l ’A l
gérie ; puis les points éruptifs du centre ; enfin tous les 
m assifs de l ’extrêm e Ouest.

{ L e s  r o c h e s  é r u p t i v e s ), S
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RÉGION DE MENER VILLE.

Cette région est particulièrem ent favorable pour les 
déterm inations stratigraphiques ; on y  tro u ve, en effet, 
en tant que terrains sédim entaires, tous les étages mio
cènes, du pliocène et du quaternaire ; on n ’y rencontre 
pas de m assif éruptif étendu, m ais un grand nom bre de 
petits pointem ents dont la superficie, généralem ent assez 
lim itée, peut s ’élever parfois à plusieurs centaines de 
m ètres carrés.

La roche la plus intéressante est un g ra n ité  qui ¿oit 
être considéré com m e tertiaire, nous le démontrerons 
ci-dessous, et qui constitue le type le p lus parfait de ce 
genre de roches que l ’on connaisse en Algérie. Il forme 
une bande longue de 7 à 8 k ilom ètres, large de un à 
deux, dirigée exactem ent Est 17° Sud, direction identi
que à celle des Pyrénées (Est 17° Sud).

Il ém erge à la lim ite d’un m assif de terrains anciens, 
gneiss et sch istes , qu’il a percé et dont il contient des 
inclusions m étam orphisées. Au S u d , il est en contact 
tantôt avec des m arnes cartenniennes, tantôt avec des 
m arnes sahéliennes, ou bien avec le terrain pliocène, 
qui viennent tout sim plem ent s’appuyer contre et lui 
sont postérieurs. On ne possède donc aucune donnée 
stratigraphique perm ettant de déterm iner si ce granit 
est ancien ou s’il date du tertiaire inférieur.

On est obligé alors d’avoir recours à des argum ents 
m oins probants, m ais qui néanm oins ici sont tellem ent 
nets qu ’ils ne laissent aucun doute dans l ’esprit, relati
vem ent à la nécessité de considérer cette roche comm e 
tertiaire. En effet, on connaît dans le m assif de Bougie 
des roches granitiques qui, elles, sont certainem ent 
tertiaires ; elles ont traversé et m étam orphisé les marnes 
sénoniennes, Ces roches présentent à l ’œil un cachet 
très analogue à celui de la roche de M énerville, quoique 
un peu m oins granitique ; leur aspect est plutôt lepty- 
noïde ; Mais on trouve à M énerville m êm e, avec le gra
nité typ e, des échantillons identiques com m e faciès à 
ceu x  de Bougie. A u  m icroscope, les deux roches ont une 

texture granitoïde et sont extrêmement voisines l’une
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de l ’autre ; elles présentent certaines particularités qui 
les unissent de la façon la  plus intim e, en m êm e tem ps 

qu’elles m ontrent leur divergence des roches anciennes. 
Y u  l ’im portance du cas, nous allons en présenter l ’étude 
avec un certain détail : à l ’œil nu, la roche a l ’a sp ect. 
d’un granit à grains fins m icacé et am phibolifère. Dans 
la plus grande partie du gisem ent elle est terreuse et 
désagrégée ; elle tom be en arènes de décom position tout 
à fait analogues aux produits de désagrégation que pré
sentent si fréquem m ent les m icrogranulites tertiaires de 
Collo et du m assif de l ’Edough. La roche solide perce 
seulem ent çà et là  à l ’état de rochers com pacts. A u 
m icroscope, on constate :

Une texture largem ent granulitique plutôt que grani- 
toïde ; du feldspath avec trois m odes de structure diffé
rents : 1° de grands cristaux de la b ra d o r  à angles d’ex
tinction un peu faibles ;

2° De petits cristaux allongés qui paraissent form és 
principalem ent d ’o lig o d a se  ;

3° Des plages granitoïdes d ’ orthose, qui sont la partie 
la plus récente de toute la  roche et qui m oulent tous les 
autres éléments.

On distingue, en outre, du m ica  n o ir  et de l ’ am phi

bole H o rn b len d e  qui, tous deux, m oulent les cristaux 
feldspathiques et, en particulier, englobent très nette
m ent les petits cristaux allongés de feldspath.

Enfin, la  roche contient du q u a r tz  qui form e des pla
ges granulitiques, m ais qui est généralem ent parvenu à 
se pyram ider à une extrém ité pendant que l ’autre était 
enchâssée dans les cristaux préexistants. Il est m oulé 
par l ’orthose et s’y  est souvent isolé à l ’état de petits 
cristaux bipyram idés. On trouve encore, quoique rare
m ent, de Y êpidote, dont la présence et la  structure sont 
intéressantes : elle se. m ontre, en effet, sous form e de 
baguettes divergentes qui paraissent être de form ation 
prim ordiale.

Tous ces élém ents et ces particularités de structure 
se retrouvent dans la roche de Bougie. Il y  a là une 
composition et une m anière d’être suffisam m ent spécia
les pour q u ’on puisse affirm er l ’identité des deux ro-
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ches et par conséquent que le granité de Ménerville 
d o if  être classé parm i les g ra n ités tertia ires.

On trouve non plus en place, m ais à l ’état de blocs 
isolés ou bien en cailloux dans des poudingues miocè
nes, de^ types passant à la granulite. Le quartz s ’y  jsole 
alors à l ’état d’élém ents de m oins en m oins grands et 
de plus en p^us b ipyram idés. Le m ica noir n ’y  appa
raît plus guère à l ’état de grands cristaux m ais seule
m ent à l ’état de paillettes dissém inées. On constate de 
plus la form ation de houppes rayonnées constituées par 
de la to u rm a lin e . Ce m inéral paraît ven ir rem placer là 
le m ica blanc si fréquent dans les granulites anciennes.

On trouve toutes ces roches granitiques en cail
lou x  roulés dans les poudingues dellysiens qui for
m ent la base du m iocène. On a vu  tout à l ’heure qu’à 
Bougie elles ont percé le sénonien. On peut donc sûre
m ent les rapporter à Yéocène. L eur place dans cette épo
que est indéterm inée, m ais si l ’on tient com pte de la 
direction très nette de la  bande granitique, direction qui 
est exactem ent celle des Pyrénées, on voit qu ’il convien
drait de supposer que l ’éruption de ces granités a eu 
lieu pendant la p ér io d e  lig u r ie n n e .

Comme autres roches éruptives, on trouve à Méner
ville la suite de la série acide tertiaire, c ’est-à-dire les 
divers term es liparitiques. Les liparites m icrogranuliti- 
ques sont rares et ne paraissent pas se rencontrer en 
place ; m ais les termes· m oins cristallins sont abondants. 
Ils se rattachent à deux catégories principales.

1° L ipa rites q u a rtzifères. —  Ce sont des roches com 
pactes à aspect de silex corné, à pâte verte ou violette, 
dans laquelle on aperçoit quelques cristaux de quartz 
et des lam elles de m ica. A u  m icroscope on distingue :

Pâte presque l Plages siliceuses  subcristallines, 
com plètem ent ] S ilic e  g lo b u la ire  à extinction totale ou 

individualisée ( à cro ix  noire.

Anciens cristaux
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2° IÀparites feldspathiques. —  Ce sont des roches blan
châtres à aspect caverneux et rude de trachyte.

Entre les d eu x types prin cipaux existent tous les 
term es de passage pôssibles. En passant du prem ier au 
second, le quartz ancien disparaît graduellem ent, les 
m icrolithes d’oligoclase apparaissent ; la pâte devient de 
plus en plus am orphe ; finalem ent, dans les types 
extrêm es à am phibole, elle est com plètem ent vitreuse, 
fluidale, des trych ites s’y  m ontrent : elle constitue alors 
un véritable verre  a n d é siliq u e  à  a m p h ib o le, que rien ne 
rattache plus à la  fam ille des roches liparitiques.

Les liparites quartzifères ont été ém ises entre le ligu 
rien et le  cartennien. Les liparites feldspathiques s’éche
lonnent à l ’état d ’éruptions successives le long de la pé
riode cartennienne. C’est ce dont on peut bien se rendre 
compte à R o u afa , à quelques kilom ètres au sud de 
Bordj-Ménaïel. Il y  a p lusieurs pointem ents distincts 
form ant bande le long du terrain cartennien et occupant 
chacun une certaine élévation dans ce terrain ; des pou- 
dingues form és de leurs élém ents perm ettent de suivre 
ces diverses form ations.

Ce genre d’éruption a pris lin avec la période carten
nienne, probablem ent m êm e vers le m ilieu de cette 
période, et dans l ’helvétien on ne trouve plus ces roches 
qu ’à l ’état de caillou x roulés.

Les p rin cip aux pointem ents de liparites dans la région 
de M énerville sont les suivants :

B o u -K o n fo r .  —  La roche a ém ergé au m ilieu du 

granit.
S id i-F re d j. —  De m ême.
Z a m o r i. —  Ilot éruptif un peu plus au Nord.

Pâtç
partiellem ent

amorphe

P la g io cla se  (dominant).

Q u a rtz  plus ou m oins rare.
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Cap B la n c . —  Série de petits îlots, au Nord, dans le 
voisinage de la  m er.

S id i-M ira . —  Quelques kilom ètres au nord de Belle- 
Fontaine.

D ra-Zeg-Etter. —  Montagne isolée au sud-est d’Isser- 
ville.

B o u a fa .  —  Longue bande form ée d’une série de poin- 
tem ents isolés, à quelques kilom ètres au sud de Bordj- 
Ménaïel.

B a ïc h a .  —  Quelques kilom ètres au nord de Bordj- 
Ménaïel.

D jerobat. —  Un peu plus éloigné, près de l ’Oued 
Sebaou.

L ’étude détaillée de ces gisem ents n’est pas assez 
avancée pour qu ’on puisse indiquer d’une façon précise 
pour chacun d ’eux les variétés qui le constituent.

MASSIF DU CAP DJINET.

Les roches éruptives occupent sans discontinuité une 
surface de plusieurs kilom ètres carrés, com prise entre 
le cap D jinet, Drah-Rahm ane et l ’Oued Sebaou. On y  
rencontre peu de roches solides, m ais presque partout 
des parties terreuses et décom posées.

La nature de ces roches est assez constante et ne paraît 
varier que dans les lim ites restreintes ; ce sont des 
roches noirâtres, tirant sur le gris-ou  sur le vert foncé, 
et se rattachant toutes à la  classe des aug it-an désiles. 11 
est difficile de distinguer d’une façon certaine les diver
ses espèces voisines qui existent dans ce m assif, car 
l ’état d’altération y  est si constant et si prononcé que ces 
roches se différencient bien plus par leurs divers modes 
d’altération que par toute autre chose. Cependant on 
trouve des types pù l ’oligoclase dom ine com m e m icro- 
lithes feldspathiques et qui d o iv e n t. être rattachés au 
andésites a u g iliq v e s  à  p y ro x è n e, tandis que dans d’au
tres, qui paraissent plus développés, les m icrolithes de 
labrador prédom inent ; la roche doit alors être rap
portée aux la b ra d oriles  ; toutes ces variétés sont en 
som m e intim em ent liées ensem ble.
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Voici quelle est la  composition m oyenne des la bra -  

dorites. Ce sont elles qui forment la partie Ouest du 
massif de Djinet et qui paraissent y  occuper la plus 
grande étendue superficielle.

Pâte

cristalline

Anciens

c r i s t a u x

Matières

d’altération

Î
M icr. de labrador.

M icr. de p yroxene.

M irr. de fer  oxy dulé.

| P la giocla se (labrador).

( M atières chlorileuses.

Z éo lithes  très répandues. 
( C alcite.

Lès m atières d’altération sont toujours très dévelop
pées et m êm e dom inantes ; l ’une d ’elles l ’em porte géné
ralem ent sur les autres ; on a ainsi des types zéolitisés, 
des types calcifiés, etc. Les zéolithes épigénisent fré
quem m ent et com plètem ent les feldspaths, grands cris
taux et m icrolithes, jusque dans le cœ ur de la roche et 
cela sans altérer leurs form es ; on voit ceux-ci transfor
més sur place. 11 est im possible souvent de trouver dans 
les préparations un cristal de feldspath qui ne soit pas 
totalem ent zéolithisé. Il existe dans ce m assif deux poin- 
tem ents de roches lip a ritiq u es  analogues à celles de la 
région M énerville. L ’un au Coudiat El-Ben, l ’autre au 
Coudiat Mazer. Elles paraissent antérieures aux labrado- 
rites ; elles form ent deux pitons blancs que la roche 
noire a entouré m ais non recouvert lors de son érup
tion.

On trouve dans ce m assif des données d ’âge très in
téressantes —  au cap Djinet, la roche noire a englobé 
des fragm ents de m arne cartennienne —  à Drah-Rha- 
m ane, une coupe due à une petite faille fait voir à nu la 
tranche du terrain helvétien inférieur. —  On y  observe 
deux coulées intercalées à diverses hauteurs dans ce ter
rain, puis la m asse de la roche ayant coulé dessus abon
dam m ent. Le terrain  sahélien vient sim plem ent s ’ap
puyer contre ces collines. C’est donc pendant l ’helvétien 
m êm e que l ’ém ission de ces labradorites a eu lieu.
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ENVIRONS DE DELLYS.

On rencontre dans les environs de D ellys deux genres 
totalem ent différents de produits éruptifs. D’une part 
des roches basaltiques, dont il se présente au moins 
deux espèces distinctes ; et d’autre part des roches claires 
d ’un vert bleuâtre, bien m oins basiques, car leur degré 
d ’âcidité les rattache aux types neutres.

Quand on suit le bord de la m er à partir de Dellys, 
en se dirigeant vers le phare et cap Bengut, on rencon
tre d’abord, au prem ier petit cap voisin de la ville, un 
point où la roche verte perce à travers le terrain del- 
lysien. Elle est fortem ent tufacée en cet endroit et les 
préparations ne perm ettent pas d ’y  distinguer grand 
chose; il est préférable de l ’étudier dans les  autres gise
m ents, dont il sera parlé plus loin. Elle m ontre cepen
dant, et justem ent dans les échantillons tufacés, un fait 
intéressant : c ’est la présence de débris de pyroxène pro
venant des basaltes de la région ; cela dém ontre que ces 
basaltes, pour lesquels on n ’a pas de lim ite d’âge supé
rieure directem ent déterm inable, sont antérieurs à la 
roche verte.

On rencontre ensuite sur le bord de la m er plusieurs 
bandes successives de roches basaltiques qui ont égale
m ent pour terrain encaissant le dellysien qu’elles ont 
traversé ; elles sont du reste certainem ent bien plus ré
centes. On peut y  distinguer deux espèces principales. 
L ’une, très zéolithique, rappelle tout à fait la roche 
du m assif Djinet ; elle lui est en effet très analogue ; 
on peut la  considérer com m e une labrcidorite, m ais 
elle est généralem ent très altérée. On n ’y  distingue plus, 
com m e dans beaucoup d’échantillons de Djinet, que des 
élém ents d ’altération et surtout des zéolithes qui l ’ont 
intim em ent pénétrée. L ’assim ilation des deux roches a 
son im portance, car on sait que celle de Djinet a fait 
éruption dans l ’helvétien.

La deuxièm e espèce de roche basaltique est plus 
fraîche ; elle ne contient plus de zéolithes, m ais de 
grands cristaux abondants à l ’œil nu de pyroxène d’un 
vert bouteille. La roche a souvent l ’aspect d ’une boue
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grisâtre solidifiée, em pâtant des cristaux pyroxéniques. 
D’autres fois, elle est com pacte et noire. Elle est p lus 
récente que la labradorite zéolithique, car elle en a fré
quemment englobé des fragm ents. On trouve des gise
ments entiers qui sont form és par de gros m orceaux de 
la prem ière roche em pâtés dans une boue p yroxénique 
de la seconde.

Cette dernière roche est plus basique que la  p récé

dente ; son feldspath en grands cristaux paraît exclu si
vem ent com posé d’anorthite ; une partie au m oins de 
ses m icrolithes l ’est égalem ent. Elle ne renferm e pas de 
péridot, m ais de grands cristaux de pyroxène. Elle est 
en somm e assez voisine des basaltes et peut être consi
dérée, soit com m e une la b ra d o rite  à  a n orth ite , soit 
comm e un basalte anorthique sans péridot.

Lorsqu’on rem onte l ’Oued Sebaou pendant quelques 
kilom ètres, jusq u ’à un village arabe du nom  de Tagden, 
on rencontre là plusieurs pointem ents de la roche vert 
bleuâtre dont on a déjà dit quelques m ots ci-dessus. Il 
y a un petit pointem ent sur la rive gauche du Sébaou 
et plusieurs sur la  rive  droite. La roche perce au m ilieu 
du terrain helvétien, dont elle a indubitablem ent m éta- 
m orphisé les m arnes ; elle est donc post helvétienne. ' 
Ce ne serait là, du reste, qu ’une lim ite inférieure, m ais 
il est probable que la roche est sortie peu après cette 
époque, c ’est-à-dire vers le début du sahélien.

En effet, lorsqu ’on joint par une droite les divers 
pointem ents, dont p lusieurs sont sensiblem ent alignés, 
cette ligne paraît passer égalem ent par le point éruptif 
du petit cap voisin  de Dell y s (autant qu ’on peut en juger 
sur la  carte au 1 200,000°) et sa direction est celle  des 
Baléares. Ce fait est assez im portant, car la roche cons
titue une recrudescence acide très m arquée par rapport 
aux roches basiques que nous venons d ’étudier, et dont 
l ’une au m oins lu i est antérieure. Cela m ontre que la 
réapparition d ’acidité qui s’est m ontrée dans l ’Ouest 
(Djebelv Mzaïta) à l ’époque du soulèvem ent des Baléares, 
s’est révélée d’une façon sem blable, quoique m oins 
intense peut-être, dans l ’Est de l ’A lgérie.

Cette roche paraît fraîche et hom ogène, m ais en réalité
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elle est fréquem m ent tufacée et peu franche de texture 
(c’est le cas, en particulier, du pointem ent qui se trouve 
au petit cap voisin de Dellys). C’est, à proprem ent 
parler, une roche neutre, m ais elle paraît bien difficile 
à faire rentrer dans les types habituels des classifications,

( M icr. d ’ o ligoclase  assez grands, tour- 
] neraient parfois à des m icr. ophiti- 
( ques.

| ü lig loca se.

t Q u a r tz , en  grains développés dans la 
\ pâte.
J C a lcile.

\ C h lorite  interstitielle.

Cette roche n ’a rien de caractéristique ; ce n ’est cer
tainem ent pas une andésite ; ce n ’est pas plus une 
ophite ; à l ’œil nu elle ressem ble assez à certains types 
de g ru n ste in  de Hongrie.

RÉGION DE BOUGIE.

Cette région com prend plusieurs pointem ents éruptifs 
d’étendues très diverses ; tantôt ils n ’occuppent que quel
ques m ètres de surface, tantôt une centaine de m ètres 
carrés ; l ’un d’eu x est m êm e assez développé pour for
m er un petit m assif. Ces pointem ents sont assez voisins 
les uns des autres, ils font partie d’un m êm e ensem ble 
éruptif m ais dont les phénom ènes n ’ont été ni assez 
intenses ni assez réitérés pour faire disparaître les ves
tiges interm édiaires des terrains sédim entaires.

Cette région sera très im portante lorsqu ’on en possé
dera la carte topographique et géologique détaillée, car 
elle renferm e un grand nom bre de variétés de roches 
granitiques tertiaires et, de plus, justement·, les terrains 
sédim entaires utiles à leur classification.

On y  trouve en effet des m arnes sénoniennes qui, 
traversées et m odifiées, perm ettent de certifier l ’âge ter
tiaire des roches granitiques ; puis deux étages de ligu
rien, un étage inférieur, assez rare en A lgérie , et un

Pâte

Gr. crist.

Matières
diverses
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étage supérieur, qui seront d’une utilité très grande, car 
c’est approxim ativem ent vers cette époque que l ’ém er
sion de ces roches a dû avoir lieu. Les terrains m iocè
nes, cartennien et helvétien sont égalem ent représentés. 
Pour l ’instant, cette région, bien qu ’ayant fourni des faits 

intéressants, n ’est encore qu ’im parfaitem ent connue.
Les principaux points où l ’on peut étudier les pro

duits éruptifs sont les suivants : Djebel Melouza, la Réu
nion, massif des Beni-Am riuud, Oued-Akkedou, région 
des Beni-Mimoun, Adrar-Tazekat, Adrar-Am jout, Djebel 
Azarif.

La plus im portante des roches est un g ra n ité  à  p etits  

grains, qui présente souvent l ’aspect leptynoïde et passe 
à la g ra n u lite . On le trouve en d ’assez nom breux en
droits : à Melouza, chez les Beni-Am rioud, à l ’Oued- 
A kkedou, chez les Beni-M imoun, enfin à l ’Adrar-Am jout. 
Ce dernier pointem ent est particulièrem ent intéressant ; 
la roche y  form e une m ontagne isolée qui perce à tra
vers les m a rn es sén on ien n es  en les m odifiant. Les grès 
liguriens supérieurs ne sont pas absolum em ent en con
tact, ils se trouvent à quelques m ètres et n ’ont pas été 
altérés ; m ais le  fait n ’est pas probant, puisqu ’il n ’y  a 
pas contact direct. Il est inutile de donner la  descrip
tion de cette roche, il n ’y  a qu ’à se rapporter à celle du 
g ra n ité  de M én erville , qui lui est tout à fait analogue. 
Elle n ’en diffère, et seulem ent très peu, com m e aussi de 
celles des autres gisem ents m entionnés ci-dessus, que 
par une plus ou m oins grande dim ension des élém ents 
ou par le rapport quantitatif des divers m inéraux com 
posants.

On trouve encore dans la région d ’autres espèces des 
roches granitoïdes. A  F Adrar-Tazekat, la roche ne con
tient plus de m ica, m ais une am phibole vert d ’herbe en 
grands cristaux. Elle constitue un term e qui se rattache 
a u x  diorites, m ais qui, vu sa structure et le  dévelop
pement du quartz et d e l ’orthose, parait plutôt devoir 
être classé com m e g r a n u lite  a m p h ib o liq u e. Elle est inté
ressante à com parer avec les types de diorites tertiaires 
plus caractérisés de Collo.

A u Djebel A zarif se trouve une roche verte, chinée,
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qui possède une constitution assez particulière ; elle est 
très altérée, ne peut être rapportée à aucune espèce dé
finie, m ais on y  retrouve à l ’état plus ou m oins décom 
posés les élém ents des roches granitiques de la région. 
La façon de voir qui paraît la  plus exacte serait de la 
considérer com m e provenant de l ’une de ces roches qui 
aurait été reprise et m odifiée par une éruption subsé
quente ; les anciens cristaux colorés y  ont été totale
m ent transform és en une m atière verdâtre am orphe 
qui a du reste envahi toute la masse. Cette roche a tra
versé et modifié le  ligurien supérieur.

Le long de la route de Bougie à Sétif, au 12e kilom è
tre, la m ontagne est égalem ent form ée par une roche 
légèrem ent chinée, d ’un gris bleuâtre, dans la m asse de 
laquelle de nom breuses m ouches de pyrite  de fer sont 
visibles, et qui paraît provenir aussi de la transform ation 

d’une granulite rosée qui form e la m asse de la  m onta
gne au 14e kilom ètre.

Une roche d’une nature toute différente se trouve à 
l ’autre extrém ité du m assif chezr les Beni-Amrioud. Elle 
est grise, terne, hom ogène et se révèle au m icroscope 
com m e une tra chyandésite  franche. C’est une des rares 
roches de cette catégorie que l ’on rencontre en Algérie. 
La com position est la  suivante : *

M icr. d ’ o ligoclase  dom inants.

M icr. de sa n id in e .

Micr. de fe r  oxydulé.

Q u a rtz  peu développé dans la pâte.

Oligoclase.

S a n id in e .

Anciens cristaux colorés transform és 
en une m atière verte am orphe.

A  Melouza, sur la rive gauche de l ’Oued Sahell, on 
trouve une roche liparitique analogue aux lip a rites  

fe ld sp a th iq u es  de M énerville. Elle est certainem ent anté
rieure aux m arnes helvétiennes qui viennent recouvrir 
com plètem ent certains points peu élevés, et paraît avoir 
traversé une partie du cartennien (grès inférieurs).

Pâte
m icrolithique

Grands cristaux
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MASSIF DE COLLO.

Ce m assif, un des plus im portants de l ’A lgérie, s’étend 
de Collo au cap Bougaroni, et de là ju sq u ’à l ’em bouchure 
de l ’Oued Zour. Il occupe une surface d’environ 350 
kilomètres carrés, où l ’o n n e  rencontre que des terrains 
éruptifs avec quelques lam beaux épars çà et là de ter
rain ligurien  ; il form e une espèce de partie avancée 
dans la m er. Ce m assif est en contact tout le long de sa 
lisière sud avec le terrain  ligurien  supérieur représenté 
par des m arnes développées au fond des vallées et par 
des grès, qui ne contiennent aucun fossile, m ais dont le 
faciès est caractéristique.

Les roches éruptives de cette région sont de natures 
assez diverses et ont fait éruption à p lusieurs époques ; 
on en voit la preuve en m aints endroits. L ’un des genres 
les plus développés est celui des liparites, qui présente 
des variétés assez nom breuses, constituant p lusieurs es
pèces définies, avec tous les term es de passage interm é
diaires.

On les rencontre au x  environs im m édiats de Collo, où 
les espèces visiblem ent cristallines ont été citées com m e 
granités par MM. Fournel et Tissot.

Ce ne sont cependant pas des granités tertiaires réels, 
c’est-à-dire à textu re granitoïde com m e ceux de Méner- 
ville et de Bougie ; on en rencontre de sem blables dans 
l ’intérieur du pays, m ais les roches de la côte ne sont 
que des m icro g ra n u liles . A  l ’œil nu, elles se présentent 
néanm oins sous un aspect assez granitique ; on y  dis
tingue une pâte com pacte bleuâtre ou jaunâtre, avec de 
nom breuses lam elles de m ica noir hexagonal très frais, 
du quartz, les feldspaths ne sont pas discernables. A u  
m icroscope, on voit :

Pâte
m icrogranuliti-

que

com plètem ent
cristalline

allongés (sani -
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Q u a rtz  bipyram idé.
M ica n o ir  avec inclusion de zircon et 

d’apatite.

Orlhose.

P la g io cla se (la b ra d o r).

Il peut y  avoir une certaine indéterm ination relative 
à la spécification des feldspaths. L eur étude optique 
présente quelques anom alies ; l ’analyse n ’indique que 
des traces de chaux dans cette roche. Il serait donc 
possible qu’on eut affaire à un feldspath en dehors des 
séries usuelles. On peut, en effet, faire rem arquer que 
c ’est dans des roches analogues au x  liparites (à pantel- 
laria par exem ple) qu ’ont été trouvés ces feldspaths spé
ciaux, différents de ceux des séries ordinaires.

Il faut aussi signaler dans cette roche la  présence de 
la  pinite, que le m icroscope indique m al, m ais qui se 
m ontre extrêm em ent abondante dans les m orceaux désa
grégés de la  roche.

Celle-ci se présente tantôt fraîche et com pacte, telle 
qu ’on l ’observe dans la presqu’île de Collo, contre la ville, 
et égalem ent de l ’autre côté de la  haie dite Bahr-en-Nsa, 
aux carrières dites de Philippeville et de Collo. Elle 
m ontre alors parfois une disposition colom naire en 
grands prism es verticau x de séparation spontanée. Sou
vent la  roche tom be en arènes de désagrégation, c ’est 
sous cet état qu’on la rencontre surtout dans toute la 
partie sud de son gisem ent. Sur la lisière m éridionale 
du m assif, form ant bordure entre le terrain  ligurien  et 
la  plaine quaternaire de l ’Qued G uebli, elle devient un 
peu m oins franche et doit plutôt être classée com m e 
lip a rite  m ic r o g r a n u liliq u e . Sous ce faciès elle se pro
longe assez avant (d’une qninzaine de kilom ètres envi
ron) dans l ’intérieur du pays ; elle prend fin au sud- 
ouest de Bessom bourg, dans les environs du Djebel Goufi.

L orsqu’on suit le long du m assif form é par le Djebel 
Afel-Koun et le Djebel Sidi-Achour, au fond de la baie 
Bahr-en-Nsa, en s’enfonçant dans l ’intérieur du pays, on 
voit la roche changer graduellem ent de nature et passer 

insensiblem ent à des types m oins'francS com m e cristalli-

Anciens

c r i s t a u x
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nité pour aboutir à des roches presque com plètem ent 
amorphes. C’est ainsi qu ’au Djebel S idi-A chour, à 3 kilo
mètres environ de la côte, la roche est déjà très nota
blem ent m odifiée. Elle n ’a plus du tout l ’aspect exté
rieur d’un granit. On n ’y  distingue plus ni m ica ni 
quartz, m ais seulem ent une pâte blanche hom ogène à 
aspect trachytique ou plutôt kaolinisé. A u  m icroscope, 
la pâte est encore inicrogranulitique, m ais elle ne' l ’est 
plus avec le type franc des échantillons de la  côte. Les 
m icroquartz sem blent passer à des espèces de petites 
plages globulaires ; les anciens cristaux s’entourent 
d’une petite auréole ou plutôt d’une sim ple bavure. C’est 
une roche de passage. Plus loin, en continuant, à envi
ron 6 ou 7 kilom ètres de la côte, derrière le village de 
Cheraïa, on trouve des roches verdâtres, rosées, blan
ches, à pâte com pacte et rude ; ic i la  roche est devenue 
franchem ent vitreuse. C’est une rh y o lith e  bien caracté
risée, pour laquelle on peut conserver le nom  de lip a rite  

p étrosiliceu se  pour ne pas la séparer des autres term es 
auxquels elle se relie insensiblem ent.

Elle présente du reste diverses variétés où dom inent 
tantôt les sphérolithes à cro ix  noire, tantôt les granula
tions pétrosiliceuses, tantôt les textures fluidales ou per- 
litiques. Comm e Cristaux, on y  rencontre encore, m ais 
rarem ent, des quartz bipyram idés, souvent brisés ; plus 
rarem ent encore des feldspaths.

On possède une lim ite inférieure directem ent déter
m inable pour toute cette série de roches. Si l ’on m et à 
part pour un instant le  term e le plus cristallin de la 
série, c ’est-à-dire la m icrogranulite franche de la côte, 
on constate que toutes ces roches sont p o stlig u r ien n es. 

On trouve en effet les m arnes relevées, m étam orphi- 
sées, cuites, fichées dans les anfractuosités des rochers 
à 100m au-dessus du niveau de la  plaine. Les grès éga
lem ent ont été transform és. Ces faits s’observent au fond 
de la baie dite Bahr-en-Nsa (b a ie  des fem m es) aussitôt 
après qu ’on a  traversé le prem ier ravin de la m onta

gne, à 200 m ètres environ de la  côte. Il est très net ; 
d’un côté du petit ruisseau qui descend le ravin, les 

m arnes sont relevées et transform ées ; de l ’autre côté on
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ne peut rien voir de sem biabie, la roche descend jusqu ’en 
bas dans la plaine ; entre ce point et la côte on ne 
peut plus trouver ni relèvem ent de terrain ni m étam or
phism e, les nappes de roches descendent nues jusque 
dans la plaine ou dans la m er. Or, c ’est de ce dernier 
côté du ravin que se trouvent les m icrogranulites à cris
tallisation très franche ; de l ’autre côté la roche, bien 
que très voisine de la prem ière, n ’est plus guère classa- 
ble que com m e liparite m icrogranulitique.

Si l ’on interprétait strictem ent ces faits, on serait 
conduit à la conclusion que l ’éruption de la  m icrogra- 
nulite de la côte jusqu ’au prem ier petit ravin  serait 
contem poraine de la fin du ligurien. L ’éruption de ces 
roches, enfin, aurait été à cheval sur la  tin de cette 
période ; la m ajorité d’entre elles est en tous cas certai
nem ent post ligurienne. Si l ’on fait entrer en ligne de 
com pte la sim ilitude des liparites de Cheraïa avec cer
taines de celles de M énerville, on peut supposer que 
leur ém ission s’est prolongée de là jusqu ’à l ’époque 
cartenienne. Les roches liparitiques se m ontrent encore 
très développées lorsqu’on rem onte vers le nord en 
suivant la côte le long de la baie des Beni-Çaïd, du Raz- 
el-Okbida de la baie Tamanar, et jusqu ’au phare de 
Bougaroni. Elles ne s’y  présentent guère que dans un 
état pétrosiliceux très prononcé, dont la partie vitreuse 
à granulations est à peine individualisée par de très 
petites plages quartzeuses indistinctes, qu’on hésite à 
rapporter ou non à un développem ent de quartz secon
daire. Entre la baie Tam anar et le cap Bougaroni ce
pendant, toute la m asse du Djebel Lardem  et des m on
tagnes attenantes est m ieux individualisée dans le genre 
des plages à extinction totale ; bien que d’aspect exté
rieur différent, ces roches présentent une constitution 
qui se rapproche beaucoup de celle que nous décrivons 
plus loin à propos du gisem ent d’Aïn-Sedm a. L es lipa
rites percent toutes les autres roches de la  région avec 
lesquelles elles sont en contact et les traversent sous 
form e de filons plus ou m oins puissants. A u  cap Bouga
roni m êm e, la tranchée taillée dans la m ontagne pour 
la construction du phare form e une coupe rem arquable;
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elle perm et de vo ir  un filon blanc de trois m ètres 
environ de puissance, qui traverse une roche am phibo- 
lique d’un vert foncé. L a roche du filon blanc est une 
lip a rite  à  q u a r tz  g lo b u la ir e  dont la pâte est com plète
m ent individualisée par de grands sphérolithes rayonnés 
à extinction totale, attenant fréquem m ent à d ’anciens 
germ es de quartz et rappelant à s’y  m éprendre les por
phyres anciens à quartz globulaire.

Entre Cheraïa et Collo, à l ’endroit connu sous le nom  
de Bou-Serdounet, ém ergeant d’une plaine ligurienne, 
se dressent deux m onticules form és d’une roche noire 
que sa teinte différencie d’em blée des liparites ultrasili- 
ceuëes environnantes. Cette roohe l ’est cependant encore 
fortem ent, et bien qu ’elle présente parfois quelques varié
tés de texture qui paraissent provenir de l ’englobem ent 
de roches dioritiques plus anciennes et non entièrem ent 
m odifiées, la  m asse possède une structure m icrolithique 
et une com position qui l ’assim ilent au x  dacites. Cela 
ressort en p articu lier nettem ent de son analogie avec les 
dacites du  Cap de Fer et du Coudiat El-Gourou, près 
d’H erbillon, qui, elles, sont bien définies (voir la des
cription de ces roches). Celle de Bou-Serdoun est d ’un 
gris noirâtre ; on y  a ouvert une carrière qui fournit de 
très bonne pierre pour le caillassage des routes, et la  
tranchée vive qui en résulte perm et de vo ir de grosses 
poches rem plies de zéolithes, dont la  principale est de 
l ’apophyllite en cristaux de plusieurs centim ètres.

Cefte aacite 'est évidem m ent postérieure aux roches 
liparitiques qui l ’environnent ; il en est de m êm e du 
reste dans la  région du Cap de Fer.

Toutes les roches dont il a été question ju sq u ’à pré
sent sont certainem ent tertiaires et postliguriennes, car 
on peut constater directem ent leur contact avec les ter
rains sédim entaires de cette époque. Mais il existe dans 
l ’intérieur du m assif de ¿om breuses roches, fort diffé
rentes d’aspect et de nature et sur l ’âge desquelles on 
n ’a aucune donnée directe si ce n ’est q u ’elles sont anté
rieures aux roches liparitiques et qu ’elles font partie de 
ce m assif tertiaire. Elles ne pourront être sérieusem ent 
étudiées que lorsque la carte topographique aura paru.

(¿es r o c h e s  é r u p t i v e s , }  ' , 3
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L'une des plus développées est une serp en tin e  qui 
s’étend sur une assez vastç surface depuis la  baie des 
Beni-Çaid jusqu’à l ’em bouchure de l ’Oued Tam anar et 
jusqu ’au Djebel Horsa, dans l ’intérieur du pays. De l ’au
tre côté de l ’Oued Tam anar elle ne form e plus qu ’une 
bande étroite déchiquetée que l ’on retrouve tantôt au 
fond des vallées, tantôt au som m et des collines et s’éten
dant jusqu ’aux m ines de fer d’Azam  ; elle a subi toutes 
les déformations auxquelles les m ouvem ents du sol ou 
les éruptions avoisinantes onl donné lieu. Dans la  baie 
des Beni-Çaïd on peut constater en plusieurs endroits 
qu ’elle est coupée par des filons d ’une 1-iparite pétrosili- 
ceuse. A u  contact entre la serpentine, la liparite et le 
terrain ligurien  se trouvent des amas de p yrite  de fer 
qui ont reçu un com m encem ent d’exploitation. On doit 
pouvoir déterm iner l ’âge de cette serpentine par rapport 
au ligurien, car on trouve le contact avec un lam beau 
de ce terrain long de plusieurs centaines de m ètres, 
m ais l ’exam en en a été trop rapide pour qu ’il soit per
m is de rien affirm er. Néanm oins, dans l ’intérieur des 
galeries de m ines qui traversent le terrain sédim entaire 
et qui s’arrêtent à la rencontre de la serpentine, aucune 
m odification des m arnes n ’a paru visible. Ces serpenti
nes seraient donc antéliguriennes.

On peut rappeler ici que dans l ’île d’Elbe les roches 
granitiques tertiaires sont égalem ent accom pagnées de 
serpentines qu’elles paraissent avoir percé.

Les serpentines de Collo proviennent de la  transfor
m ation de lh erzo lith es, ainsi qu’il résulte de l ’étude m i
croscopique des échantillons qui, généralem ent très in
com plètem ent transform és, laissent reconnaître quelques 
m inéraux constituants de la roche prim ordiale. Du reste, 
on retrouve des blocs intacts de la lh erzo lith e  prim itive 
au som m et du Tafercha-Coudiat. V oici la com position de 

cette roche :

P érid o t.

Texture

granitoïde
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Les serpentines, elles, laissent voir encore l ’enstatite 
intacte ainsi que le fer chrom é, parfois le pyroxène et 
le péridot, parfois aussi quelques rares échantillons 
d’anorthite.

A u  centre du pays se trouve un m assif m ontagneux 
(Djebel Droma (?), chez les Beni-Merouan, nom s approxi
matifs) form é par une roche granitique. Cette roche, 
quoique se présentant sous un état qui paraît assez frais, 
est néanm oins bien plus altérée que les liparites de la 
côte. A u  m icroscope elle se m ontre analogue aux granités  

tertia ires  de M énerville et de Bougie (l’aspect extérieur 
en est pourtant très différent). Elle présente la composi-

O ligoclase  en grands cristaux assez al
térés et en petits cristaux allongés. 

M ica b r u n  fréquem m ent altéré en 
chlorite.

A m p hib ole  rare.
Q u a rtz  en .plages granitoïdes.
Orthose , Id.

L ’oligoclase dom ine dans cette roche et. tendrait à la 
rattacher aux kersantons quartzifères, m ais la présence 
de l ’orthose et l ’aspect général la relient p lus intim em ent 
au x  granités tertiaires.

Dans les environs du phare de Bougarone, le long du 
ruisseau de l ’Oued Azougar, en m ontant vers les Ta- 
fercha, on trouve une roche à texture granitoïde qui est 
plus basique que la précédente et doit être rapportée aux, 
d io rites q u a rtz ifè re s ,te r tia ire s . C’est un type analogue à 
celui de la granulite am phibolique de Bougie m ais plus 
caractérisé dans le sens des diorites. Il paraît en exister 
p lusieurs variétés, les unes à feldspath oligoclase, qui sont 
généralem ent très altérées ; les autres à feldspath labra
dor, qui sont plus fraîches et qui se relient intim em ent 
aux roches dioritiques ou diabasiques tertiaires du C on

d ia t E l-K a la a , dans le massif, du Cap de F er.

tion suivante :

Texture

granitoïde
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Texture

granitoïde

I P la giocla se  en grands cristaux souvent 
I ' altérés, attenant à de grandes pla- 
) ges de m icrop eg m a lite  grossière.

) A m p hibole verte  très altérée.
[ Q u a rtz.

\ Calcite.

Ces plages de m icropegm atite l'appellent beaucoup 

celles des roches kersantoniques.
Cette roche paraît se relier à un type m oins large

m ent cristallisé et qui constitue une roche verte com 
pacte^ c ’est elle qu ’on voit dans la tranchée du phare 
de Bougaroni et qui est coupée par le filon blanc de 
liparite à silice globulaire dont nous avons parlé plus 
haut. Elle est com posée com m e il suit :

Pâte

Ane. cristaux

Oligoclase en petites baguettes. 
P y r o x b ie  en petites plages. 

P la g io cla se  rare.

F er  o xy d u U .

C hlorite.

C alcite.

L es feldspath et le pyroxène paraissent de form ation 
sim ultanée.

On peut désigner cette roche sous le nom  de d o lérite  

a n désitiqu e.

A  côté des types assez bien définis que nous venons 
de passer en revue se rencontrent en grande m ajorité 
des roches difficiles à classer exactem ent, servant de 
term es de passage entre ces diverses séries. L ’un d’eux, 
assez bizarre, et qu ’il convient de citer en raison de son 
gisem ent, se trouve à la  m ine de fer d’Aïn-Sedm a, en 
plein m assif volcaniqne. La pâte de cette roche est for
m ée par des m icrolithes d’oligoclase noyés dans un grand 
développem ent de plages sphérolithiques quartzeuses à 
extinction totale. Cette roche se rattache donc d ’une 
part aux liparites à silice globulaire, d ’autre part aux 
roches andésitiques. Elle présente à l ’œil l ’aspect blanc 

et rude d’un trachyte.
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MASSIF DU DJEBEL FILFILA.

La région du Filfda est form ée par une série de pics 
m ontagneux entrecoupés de vallées assez profondes. 
Quelques-uns seulem ent d’entre eu x, form ant deux grou
pes distincts, sont éruptifs. L ’un est situé au-dessus de 
l ’em barcadère Lesueur. —  L ’autre un peu dans l ’inté
rieur ; le viaduc de la route nouvelle d’Aïn-M okra vient 
s’appuyer contre. L eur surface ne s’étend guère qu ’à 
quelques centaines de m ètres carrés. La roche qu ’on y 
trouve est une g r a n u lile  à  to u r m a lin e  très belle, m ais il 
est em barrassant de lu i attribuer un âge déterm iné. Il 
est difficile de dire si elle doit être considérée com m e 
ancienne ou com m e récente. La région elle-m êm e pré
sente des points, le  calcaire cristallin  du Filfila par 
exem ple, dont l ’attribution dans la  série sédim entaire a 
été faite de façon très disparate par les divers auteurs.

La roche au m icroscope présente une com position et 
une structure qui paraissent identiques èl celles des ro
ches anciennes (qui ne ressem ble pas à celle des granu- 
lites tertiaires connues à Bougie par exem ple ; m ais il 
existe à l ’île  d ’Elbe des roches qui s’en rapprochent au
tant que possible).

Sur place, on n ’hésite pas pour l ’attribuer aux érup
tions tertiaires ; on voit la roche form ant les flancs de 
la m ontagne en grandes nappes d ’un blanc grisâtre. Cette 
m anière d’être la  différencie de celle  des roches an
ciennes qui ne présentent jam ais ici un. aspect sem 
blable, m ais bien celui de filons peu épais, perçant les 
terrains schisto-cristallins. Elle la rapproche au con
traire de la  m icrogranulite-de Collo où le faciès naturel 
des m ontagnes est exactem ent le  m êm e.

MASSIF DU CAP DE FEÙ .

Le m assif éruptif du Cap de Fer occupe l ’extrém ité Est 
de la baie de Philippeville, il fait face à celui de C o llo .
II. lu i est extrêm em ent analogue com m e nature de ro
ches, avec u n  peu m oins de com plexité dans leurs 
relations et de diversité dans leur nature, ce qui tient à
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la superficie m oindre du m assif (90 kilom ètres carrés 
environ). Ce qui a été dit en tant que description des 
roches de Collo s’applique textuellem ent ici pour celles 
qu’on y  trouve, aussi serons-nous bref à leur égard.

Les deux tiers au m oins de ce m assif sont form és par 
une m êm e roche, identique aux roches sim ilaires de 
Collo ; elle peut être considérée seit com m e une m icro- 

g r a n u lite , soit com m e une lip a rite  m icro g ra n u litiq u e . 

La seule différence qu’on pourrait peut-être signaler, 
c’est qu ’ici le type le plus cristallin, la m icrogranulite 
proprem ent dite, paraît m anquer. On com m ence de suite 
dans les échantillons étudiés à la m odification im m édia
tem ent suivante dans la série de cristallinité décroîs-' 
santé, celle où le m icroquartz qui individualise la  pâte 
n ’est plus aussi parfaitem ent franc. On y  trouve du reste 
toujours les m êm es cristaux, se présentant de la m êm e 
façon. On observe en particulier cette roche bien fraîche 
au.Sidi-Yaya au sud et tout près du village d ’Herbillon ; 

l ’ouverture d’une carrière perm et de s’y  procurer des 
échantillons provenant du cœ ur m êm e de la m ontagne. 
On constate en ce point l ’existence de gros fragm ents de 
m arnes liguriennes enclavées dans la roche éruptive et 
servant de tém oin à sa postériorité. C’est du reste le seul 
terrain sédim entaire que possède le pays et la  seule don
née stratigraphique qu’on puisse par conséquent y  ac
quérir. Cette roche est donc postligurienne, m ais elle ne 
doit pas dater d ’une époque bien éloignée de celle-là, car 
la direction de la presqu’île (qui est com posée de roches 
m icrogranulitiques sem blables), et m êm e celle de la côte 
jusqu ’à Bône est celle des Pyrénées.

On trouve, en s’enfonçant dans l ’intérieur de la pres
qu’île, des types de cristallinité décroissante, jusqu ’à des 
liparites pétrosiliceuses (Kef El-Nouar) d’une façon tout à 
fait analogue à ce qu ’on observe dans le m assif de Collo.

Enfin, à partir du Marabout Sidi-M ekrelouf jusqu ’au 
voisinage du phare les liparites m icrogranulitiques (peut- 
être m êm e de véritables m icrogranulites) ne disconti
nuent pas, tantôt com pactes, tantôt désagrégées et tom 
bant en arènes granitiques. Elles ne présentent pas de 
variétés pétrosiliceuses dans cette partie du m assif. Il est
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probable, d’après leu r texture un peu plus franchem ent 

cristallisée, qu ’elles sont un peu plus anciennes que celles 
du Sidi-Yaya.

Ces roches form ent des m ontagnes arrondies en form e 
de dôme, généralem ent peu escarpées, sur le flanc des
quelles les roches grisâtres form ent de grandes nappes 
unies.

A u  voisinage im m édiat du Cap de Fer se dresse un 
im m ense rocher noir, à parois escarpées, surplom bant 
les m onticules environnants. Il est constitué par une 

très belle dacite à  H o rn b len d e. Cette roche présente à 
l ’oeil un aspect foncé et noirâtre, com pact, grenu ; au 
m icroscope on distingue :

M icr. d ’ o lig oclase  dom inants et nom 
breux.

P etites plages qu a rtzeuses  irrégulières. 
M icr. fe r  o x y d u lê  peu  développé. 

P la g io cla se  dom inant.
Orthose.

A m p hib ole  brune.
M ica n o ir  peu développé.
P y ro x è n e  rare.
F er  oxy d u lê.

Cette roche perce au m ilieu du terrain m icrogranuli- 
tique adjacent et lui paraît donc postérieure. Les roches 
voisines paraissent du reste avoir subi une certaine 
transform ation, qui a rendu l ’aspect de la pâte plus com 

pact et qui y  a fait naître du quartz secondaire calcé- 
donieux.

Cette dacite doit être rattachée à la roche de Bou-Ser- 
doun (massif de Collo) et à celle du Coudiat El-Gourou, 
près d’Herbillon. Celle-ci, très analogue du reste, paraît 
seulem ent appartenir à un type légèrem ent plus basi
que ; c ’est ainsi que les m icrolithes d ’oligoclase de la 
pâte sont m êlés à des m icrolithes de lab rad o r; on y 
trouve aussi des m icrolithes de m ica dissém inés et du 
pyroxène à la place d’am phibole. Cette roche présente 
des variétés vitreuses à texture p erlitiqu e prononcée.

A u  K 1 El-Kaylaa, un peu au sud de la  grande ligne -

Pâte

m icrolithique

Anciens
c r i s t a u x
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de crête, on rencontre une roche dioritique de teinte 
généralem ent assez claire, visiblem ent cristalline à l ’œil 

nu ; elle présente au m icroscope une structure grani- 
toïde. On y  distingue :

A m p hib ole  (?) fibreuse, très faiblem ent teintée.
P la g io cla se  (labrador).

Les feldspaths sont de deux tem ps de consolidation dis
tincts, car il y  a des cristaux allongés m oulés par l ’am
phibole, et d ’autres cristaux en grandes plages m oulant 
le tout. L a spécification des cristaux d ’am phibole est 
peut-être douteuse ; en réalité, cet élém ent est fibreux, 
très peu coloré, s ’éteint jusq u ’à un m axim um  de 25° 
trop fort pour l ’am phibole. On paraît avoir affaire à un 
term e de transform ation épigénique interm édiaire entre 
l ’am phibole et le pyroxène. Il en résulte .qu’on peut 
hésiter s ’il convient de classer cette roche parm i les 
diorites ou parm i les diabases. Elle est certainem ent ter
tiaire, m ais son âge par rapport aux roches m icrogranu- 
litiques, est indéterm iné.

On retrouve une roche analogue, à grain plus fin seu
lem ent et à teinte plus foncée, tout auprès du village 
d ’H erbillon, form ant la m ontagne contre laquelle le 
petit phare est adossé. Le feldspath n ’y  form e plus de 

grandes plages ; l ’am phibole très déchiquetée, ne pola
rise presque plus ; il y  a de plus un développem ent 
assez notable de quartz, probablem ent secondaire, et de 
calcite.

RÉGION DE L’EDOUGH.

Plusieurs petits massifs éruptifs se rencontrent dans la 
région de Bône, au pied du grand m assif gneissique qui 
form e l ’Edough ; ces pointem ents éruptifs suivent la li
gne de contact entre le terrain gneissique et le terrain sé- 
dim entaire qui est encore ici du ligurien. On y  observe 8 
ou 10 pointem ents distincts, m ais voisins les uns des au
tres, dont la surface, assez restreinte, ne dépassé pas, 

pour chacun d’eux, quelques centaines de m ètres carrés.
L eur constitution lithologique est très sim ple ; ils sont 

uniquem ent com posés par la m êm e roche m icro g ra n u lite
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ou lip a rü e  m ic r o g r a n u litiq u e  que celle du Cap de Fer et 
de Collo. Elles ne diffèrent entre elles que par leur état 
plus ou m oins grand d ’agrégation ; souvent elles tom bent 
en arènes granitiques parfois pinitifères.

Il faut citer à part cependant une partie du m assif de la 
Voile-Noire, où la roche se présente sous u n  aspect assez 
particulier. Au lieu  de constitue^ des dôm es arrondis à 
surface désagrégée, com m e elle le fait p artout ailleurs, 
au Coudiat El-Guelaa et à la  Voile-Noire, elle form e d’é
norm es dykes de rochers escarpés surgissant au m ilieu  
des terrains éruptifs environnants.

Elle paraît assez différente à l ’œil des roches m icro- 
granulitiques environnantes, et l ’on est tout étonné, en 
exam inant les préparations au m icroscope, de n ’y  trou
ver que des différences insignifiantes. Les grands cris
taux, surtout les m icas, sont com plètem ent altérés, et 
dans la pâte les m icroquartz paraissent beaucoup m ieu x 
cristallisés qu’ils ne le sont dans les roches d’alentour. Il 
sem blerait qu’il y  a eu reprise d’une liparite p lus an
cienne par une nouvelle éruption qui aurait altéré les 
m icas et les feldspaths et recristallisé le quartz de la 
pâte.

Toutes ces roches sont p o stlig u r ien n es  et l ’on peut 
constater directem ent l ’existence de fragm ents de m ar
nes transform ées dans leurs anfractuosités. Les princi
paux points d’ém ersion sont les suivants :

Massif de la Voile-Noire. —  K ‘ El-Guelaa, le Melah.
Petits pointem ents du Sidi-M abrouck.
Massif du Kef Bou-Assida, Sidi-Salah.
Pointem ent du Djebel Bou-Chouka.
C’est au pied du m assif éruptif du Coudiat El-Guelaa, 

à la  partie supérieure du terrain gneissique que l ’on 
trouve en place cette a m p h ib o lite  intéressante dont nous 
avons dit un m ot dans les généralités et qui paraît si 
sem blable à celle que l ’on rencontre dans toute l ’A lgérie 
en relation avec des ém issions gypsoophitiques.

Ici, à l ’Aïn-DartuIa, elle form e de grandes couches 
rectilignes, dirigées environ Est-Ouest et plongeant au 
Nord 45°. On y  trouve des grenats rougeâtres analogues 
à" ceux des m icaschistes. Elle présente une structure
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rubannée gneissique très nette. Il ne paraît pas douteux 
ici .qu ’elle lassé partie du terrain schistocristallin. Sa 
com position est la suivante ; l'ordre de form ation des 
élém ents n ’y est pas déterm iné :

A m p h ib ole  H orn b len d e  très fraîche. 
E lém en t b la n c  (feldspathique, incon

nu) en plages granulitiques.
S p h èn e  én petits fuseaux très abon

dants.

É p id o te  en baguettes brisées.

gîtes  d ’a l g e r .

On trouve, perçant le terrain gneissique et schisteux, 
à A lger, deux natures de roches éruptives anciennes très 
voisines l ’une de l ’autre, qui paraissent distinctes cepen
dant, m ais il est im possible actuellem ent de l'affirm er.

L ’une est une granulite à petits grains, qui form e un 
dyke étendu d ’une centaine de m ètres carrés environ à 
la porte Bab-Azoun, dans l ’intérieur m êm e de la ville. 
Cette roche est jaunâtre ; on y  discerne déjà nettement 

les éléments à l ’œil nu.

I M ica n o ir  assez développé.
I M ica blanc  plus rare.

Pâte ) Oligoclase.

granulitique ) M icroclin e et orthbse passant à p  m icro-
[ line.
\ Q u a rtz  à extinctions très franches.

Le m icrocline est très beau et très abondant. L ’ordre 
de consolidation n ’est pas indiqué.

La deuxièm e roche est une pegm atite à grands élé
m ents qui a percé les gneiss du boulevard Bon-Accueil 
en plusieurs endroits et les a  chargés de tourm aline au 

point de les rendre par places com plètem ent noirs (la 
granulite ne paraît pas avoir exercé d’action analogue).

Cette pegm atite form e plusieurs filons assez épais ; la 
disposition hébraïque se voit à l ’œil nu et se m ontre très 
belle sur certains échantillons,, m ais on ne trouve pas 

au m icroscope de plages m icropegm atoïdales ; au con-

Texture
granulograni-

toïde·
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traire, la structure s’y m ontre largem ent granitoïde. Le 

quartz n’a plus les extinctions franches telles qu’il les 
montre dans la  granulite, m ais des extinctions m oirées 
et successives. La tourm aline est plus abondante que 
dans la prem ière roche, où elle ne se m ontre qu ’à l ’état 
accessoire.

Il paraît probable que ces filons de pegm atite sont 
plus récents que le dyke de granulite de la porte Bab- 
Azoun, m ais on m anque encore de preuves directes cer
taines de cette supposition.

Dans le  m assif schisteux situé au sud-est d’A lger, de 
petits filons percent çà et là  en plusieurs endroits, injec
tant les m asses gneissiques et m icaschisteuses.

CAP MATIFOU,

A  l ’extrém ité Est de la baie d’A lger, c ’est-à-dire au Cap 
Matifou, on trouve ém ergeant des terrains pliocènes où 
quaternaires avoisinants, et réunis sur un espace res
treint, des élém ents assez divers, ce sont :

1° Des schistes anciens analogues à ceu x  d’A lger, avec 
calcaire saccharoïde graphitifère ;

2° Des filons de pegm atite ancienne perçant les schis
tes ;

3° Des lam beaux de terrain cartennien ;
4° Une roche éruptive, verdâtre ou brune, m oitié an- 

désitique, m oitié liparitique analogue à certaines roches 
de la  région de M énerville.

Cette roche est assez intéressante, car son âge est dé
fini d ’une façon très précise. Elle perce à travers les cou
ches inférieures du terrain  cartennien, lesquelles sont re
présentées par des poudingues et par des grès ; elle 
ne paraît pas avoir pénétré dans les m arnes qui leur sont 
superposées, en tous cas elle n ’aurait traversé que la 
partie inférieure de ces m arnes. Elle correspond donc 
com m e âge à certains des pointem ents de Rouafa, inter
calés égalem ent dans la  partie inférieure du cartennien.

Une autre observation, égalem ent intéressante ù  noter, 
est celle de la relation réciproque des divers pointe
m ents où la roche éruptive du Cap Matifou paraît à la
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surface du sol ; on l ’observe, en effet, en quatre points. 
D eux d’entre eu x sont situés au bord de la  m er, sur la 
baie d’Alger, près de l ’endroit affecté au service de la 
quarantaine ; un troisièm e se m ontre dans l ’intérieur, 
au centre de la  petite presqu’île qui form e le cap, sous le 
fort qui y  est construit ; up quatrièm e enfin s ’observe 
sur le bord de la m er et de l ’autre côté de la presqu’île. 
Ces quatre pointem ents sont exactem ent en ligne droite, 

et celle-ci est dirigée Est 9° Nord. Or, la  direction du 
T a ira , dont le m ouvem ent correspond com m e époque 
au début ducartennien, est exactem ent aussi Est 9° Nord. 
Il y  a donc là une concordance rem arquable entre ces 
deux modes de déterm inations d ’âge : la roche est évi
dem m ent sortie par une fente ouverte un peu antérieu
rem ent par les dislocations dues au m ouvem ent susdit.

Elle se présente la  plupart du tem ps en dykes et à 
l ’état d’une espèce de conglom érat volcanique, où l ’on 
distingue des fragm ents éruptifs em pâtés dans une m asse 
boueuse de nature incertaine. Là où l ’on trouve la  ro
che com pacte et franche, le pourtour de celle-ci, au 
contact avec le terrain cartennien, présente le même 
aspect de conglom érat volcanique.

Cette roche doit être classée parm i les lip a riles  fclds- 

p a th iq u e s , auxquelles elle est intim em ent liée ; cepen
dant elle représente un type déjà très andésitique, les 
m icrolithes d’oligoclase y  sont abondants. On trouve à 
Rouafa et à Zam ori certaines roches analogues.

M icr. d ’o lig loca se  assez abondants. 
M icro q u a rtz  abondant avec tendance 

à se pyram ider.
Matière chloriteuse verte dissém inée. 

M ica n o ir .

Anciens cristaux altérés abondants 
(am phibole ?)

P la g io cla se  à zones concentriques. 
Q u a rtz  ancien avec petites bavure^.

La p eg m a tite, qui perce les schistes anciens, est ana
logue à celle d ’A lger et ne nécessite pas de description 
spéciale.

Pâte
cristalline

Anciens
c r i s t a u x
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GISEMENT DE l ’ARBAH.

M. Delage, qui a étudié la région dans sa thèse sur le 
Sahel d ’A lger, y  a décrit une roche éruptive, qu ’il dési
gne sous le nom  de d io rite  à  w ern érite , et qui est com 
posée de w ernérite granulitique, d’am phibole actinote 
fibreuse et parfois d’épidote.

Malgré une étude attentive du gisem ent, il nous est 
im possible d’interpréter les faits de cette façon, par la 
raison qu ’il nous a été im possible de constater l ’exis
tence 'd’aucune roche réellem ent éruptive.

Ce qui existe, et justem ent contre l ’endroit indiqué, 
c ’est une form ation de gypses, d ’anhydrides et de cal
caires, résultant de l ’action d ’eaux actives, éruptives, 
sur les terrains encaissants. La m asse de gÿpse, actuel
lem ent recouverte par des éboulis, a dû être assez 
notable, car elle a donné lieu  à une exploitation, au
jourd’hui abandonnée. Toute la région est, du reste, très 
gypsifère.

Quant à la dite roche éruptive, nous ne pouvons la 
considérer que com m e consistant en calcaires m arneux 
cénom aniens, p lus ou m oins m étam orphisés par l ’érup
tion gypsifiante, et où de petites m asses cristallines de 
w ernérite sont nées en vertu  de cette action m étam or
phique. Dans son état le p lus défini (verdâtre ou blanche 
avec des m ouches vertes), la  roche ne présente du reste 
aucune m asse ; il n ’y  a m êm e pas, à proprem ent parler, 
de roche, m ais de sim ples veinules dissém inées dans 
les couches sédim entaires plus ou m oins transform ées, 
veinules dont les p lus im portantes, déjà rares, n ’attei
gnent pas la largeur de la m ain.

Il y  a peut-être dans la  région et en relation avec ces 
ém issions gypseuses une roche éruptive restée dans le 
sous-sol et qui n ’a  pas paru  au jour, ou du m oins on 
ne l ’y  connaît pas. Ce n ’est certainem ent pas, en tous 
cas, la dite roche à w ernérite, laquelle n ’est essentiel
lem ent q u ’un calcaire m arneu x m étam orphisé, m ais on 
peut presque certifier, d’après la  grande analogie du 

gisem ent avec ceux connus ailleurs, que cette roche
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souterraine, si elle existe, est une ophite analogue à 
celles dont les pointem ents sont si nom breux en Algérie.

Nous n ’avons pas visité nous-m êm e ce gisem ent ; 
M. Delage l ’a décrit et c ’est d’après lui que nous pou
vons donner les renseignem ents qui suivent : au sud 
de R ovigo, dans le lit de l ’Oued Tiam inine, à environ 
1,500 m ètres de l ’em bouchure de cet affluent de l ’Har- 
rach se dresse, sous la form e d’un roc escarpé, l ’extré
m ité d’un dyke éruptif. La roche se présente en prism es 
qui form ent éventail à droite et à gauche de l ’Oued, 
elle est com pacte et noirâtre ; cette roche est une dacite, 

com posée com m e il suit :

c r i s t a u x  f L a b ra d or.

V M ica n o ir .

I Opale gelatinoïde. 
Mat. second J C hlorite.

[ Calcite.

La roche n ’est - en contact qu’avec le cénom anien, 
qu’elle a traversé et rendu friable. ·

Les roches éruptives de cette région ne form ent pas 
de grands m assifs, m ais deux bandes allongées à poin
tem ents interm ittents. L eur direction ne paraît coïncider 
avec celle d ’aucun des plissem ents m ontagneux habi
tuels ; les éruptions ne paraissent pas correspondre du 
reste à. une époque déterm inée, m ais s’être prolongées 
pendant plusieurs périodes ; la bande m éridionale est 
dirigée à peu près Est-Ouest, l ’autre Est-Nord-Est. On y 
trouvé des roches acides et des roches presque basiqués.

GISEMENT DE L’ OUED TIAMININE.

Pâte
M icr. de fe r  o xy d u lé . 

Q u a rtz  b ip y ra m id é. 

S a n id in e .Anciens

RÉGION DE ZURICH-EL-AFFROUN.
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Les variétés acides se voient principalem ent au Sidi- 
Mohamed-ou-Ali, dans la  bande septentrionale. Elles sont 
constituées par une série de rh y o lilh e s  passant à des 
termes p lus ou m oins andésitiques qui se développent 

plus franchem ent du côté du Kef Mazer et du Djebel 
Jom meur. Il est difficile actuellem ent de dire s ’il faiit 
classer ces roches avec les liparites de M énerville ou 
bien avec les roches acides de Mzaïta et des îles Habibas. 
C’est plus probablem ent à celles-ci q u ’il vaudrait m ieu x 
les ra ttach er, m ais en réalité il serait nécessaire d ’étu
dier cette question d’une façon m oins superficielle avant 
de se prononcer. A u Sidi-M ohamed-ou-Ali, à Ingel, les 

roches sont très siliceuses, m ontrent une pâte form ée 
par de grandes auréoles à extinction totale ; elles sont 
blanches, verdâtres ou violacées, rudes au toucher. On 
en trouve égalem ent d’analogues, m ais sur une surface 
restreinte, à Marceau, dans la bande m éridionale. Au 
Djebel Jom m eur, au Kef Mazer existent des roches m ixtes 
toujours siliceuses, quoique d’une façon m oins pronon
cée, et dont certains types ressem blent à s ’y  m épren
dre aux trachvtophyres des îles Habibas ; ici, la  liaison 
avec ces roches paraît certaine. Il y  existe du reste, 
de m êm e qu ’au Djebel Mzaïta, un grand nom bre de 
variétés qui nécessiteraient une étude précise et détaillée 
sur le terrain ; ce qu ’on peut dire dès à présent c ’est 
que, sur certains points, ces roches passent aux andé
sites à pyroxène. On ne possède encore actuellem ent 
aucune notion d’âge relative à toutes ces roches siliceu
ses, ce qui dim inue fort leur intérêt présent.

Les roches qui appartiennent à  la classe des augit- 
andésites sont bien plus développées ; elles sont de plus 
rendues assez intéressantes par la présence constante de 
cristaux d ’hypersthène-enstatite. On peut les désigner 
sous le nom  d ’ aug it-andésites à  p y r o x è n e  et à  em ta lite . 

L eur pâte est généralem ent vitreuse, opacifiée par des 
granulations et peu cristalline. M. Delage, qui les a 
décrites, les classe com m e tachylites labradoriques ou 
labradorites vitreuses. Il a soin d ’ajouter, du reste, que 
ces roches se rapprochent plus des andésites que des 

basaltes.
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Les xûicrolithes feldspathiques qu ’on y  voit sont rares 
ou tout au m oins peu développés ; la  ïnoitié d’entre eux 
environ peut être rapportée au labrador, m ais l ’autre 
m oitié s ’éteint en lum ière polarisée sous dés angles 
trop faibles, souvent voisins de zéro ; ils doivent être 
rapportés soit à l ’oligoclase, soit à l ’albite. On peut rap
procher cette roche de l ’andésite à hypersthène étudiée 
par M. Fouqué dans son ouvrage sur Santorin ; et sur
tout des andésites à pyroxène et enstatite, qui paraissent 
très sem blables, et qui ont été signalées en Espagne au 
cap de Gata.

La description suivante se rapporte au type de la 
roche d’Am eur-el-Aïn ; celles des autres gisem ents sont 
extrêm em ent voisines de celles-ci.

P â le  v itreuse  ou opaci- \ 
fiée par des granula- j L a b ra d o r. 

tions. ( O lig o cla se{ï).

M icr. de plagioclases, \ A lb ite  (?). 

peu développés. /

I P la g io cla se (la b ra d o r).

1 A m p hib ole  rare.
) P y ro xèn e  a u g ite  dom inant.

Î
H ypersthène-enstatite, en crist. lim pi

des, à peine teintés, légèrem ent di- 
chroïques.

M. Delage indique dans cette roche la  présence de la 
bastite en quantité notable et n ’y  signale pas celle de 
l ’hypersthène. Les préparations que nous possédons ne 
nous ont au contraire m ontré que de l ’hypersthène 

(enstatite).
Cette roche se rencontre presque identique à elle- 

m êm e aux localités suivantes : dans la  bande m éridio
nale à El-Afïroun, au Camp-des-Guètres (auberge Gas
pard), à Am eur-el-Aïn, au Zaouïa-Berkani, à Marceau. 

Dans la bande septentrionale à Zurich, elle paraît un peu 
plus cristalline dans quelques gisem ents. Il y  a m êm e 
des points où elle le  devient presque entièrem ent près 
de Zurich, -

Pâte

am orphe

Anciens

c r i s t a u x
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Enfin, dans les environs de Ténès, le long de la m er, 
au Djebel Sidi-Abd-el-Kader, en ligne droite avec la 
continuation de la bande m éridionale, m ais à une dis
tance de 50 kilom ètres du point le plus rapproché, cette 
m êm e roche se retrouve avec des caractères identiques 
(peut-être avec une tendance un peu plus basique).

Dans le m assif de Mzaïta, au Djebel Touïla, on trouve 
égalem ent une a u g it-a n d ésile  à  p y r o x è n e  et en statite  (avec 
une tendance un peu plus acide peut-être). Enfin, com m e 
nous le disions plus haut, ces roches paraissent très ana
logues au x  andésites à pyroxène et enstatite d’Espagne 
(Cap de Gata), qui font face au Djebel Touïla, de l ’autre 
côté de la  M éditerranée.

Ces roches sont en relations aux environs de Zurich  
avec des assises form ées de couches alternatives de m ar
nes grises et de grès sableux jaunes qui appartiennent 
soit au sahélien supérieur, soit au pliocène tout à fait 
inférieur. Ces couches ont été percées et m étam orphi- 
sées par la roche éruptive. Elles sont surm ontées par 
des bancs caillouteux quaternaires où la roche se trouve 
à l ’état de fragm ents roulés. Elle doit donc être rappor
tée à la période pliocène.

POINTEMENT ÉRUPTIF DU CHENOUA.

Sur le flanc m éridional du Chenoua, près du village 
de Nador, paraît une petite bande éruptive où se retrou
vent dès roches analogues à celles qui viennent d ’être 
décrites, c’est-à-dire des roches blanches très acides, et 
divers types de roches grises p lus basiques. Cette bande 
est dirigée à peu près Est-Ouest. On paraît donc trouver 
dans cette région du fond de la Mitidja trois bandes érup
tives, celle de Sidi-M ohamed-Zùrich, celle de Marceau- 
El-Affroun et celle de Nador où il s’est produit une suc
cession de phénom ènes très analogues.

Les relations d’âge directem ent déterm inables sont, à 

Nador, assez intéressantes. Les roches sont en contact 
avec le pliocène inférieur. Les espèces siliceuses blan
ches (Omar Melo) lui sont antérieures ; elles ne l ’ont pas

{ L e s  r o c h e s  é r u j t i v c s . )  $
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m odifié et le terrain sédim entaire vient sim plem ent s’ap
p u yer contre. Les espèces grises et plus basiques ont au 
contraire traversé et m étam orphisé celui-ci. Ces érup
tions sont donc en définitive à cheval sur le pliocène 
inférieur ; les prem ières, acides, ont dû avoir lieu pen
dant le sahélien ; les dernières, basiques, pendant le 
pliocène. A u  Coudiat Tounaïns la  m ontagne est form ée 
par une roche grise encore acide, m ais constituant un 
term e de passage aux andésites ; c ’est ce term e qui 
doit être à peu près de l ’âge des couches encaissantes 
(pliocène inférieur), car il paraît n ’en avoir percé qu ’une 

très faible épaisseur.

MILIANAH.

L a roche éruptive form e une bande longue de deux 
kilom ètres Est-Ouest dans la partie m édiane du Zaccar- 
Gharbi. Plus loin, de petits îlots percent encore çà et là, 
en particulier sous l ’abattoir de la ville. Elle se présente 
sous l ’aspect d’une substance blanche, très com pacte et 
hom ogène, m ontrant à peine quelques rares lam elles 
dissém inées de m ica et quelques cristaux de quartz. 
Cette roche est très siliceuse. De m êm e qu ’au Sidi- 
M ohamed-ou-Ali (région de Zurich), il est encore incer

tain de savoir s ’il faut la classer avec celles de Méner- 
v ille  ou bien avec celles des Habibas. Elle peut, d’une 
façon générale, être considérée com m e une rh y o lith e  

assez cristalline :

Pâte
com p lèt. 

individ.

M icrophages qua rtzeuses  individuali
sant la pâte et dedans quelques 
m icroquartz bipyram idés.

M icr. feldspathiques assez rares, mais 
la m atière feldspathique semble 
im prégner les plages quartzeuses.

Quelques m icas blancs en paillettes 
déchiquetées.

Pas de grands cristaux.
Le grand dyke est com pris entre les calcaires néoco

m iens qui form ent le som m et du Zaccar-Gharbi et les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



—  5 1  -

m arnes gréseuses du gault au Sud. Il vient buter à 
l ’Ouest contre le terrain cartennien, qui paraît avoir été 
dém antelé au contact.

DUPERRÉ.

La roche éruptive se trouve sur le flanc nord du 
Djebel Doui, où elle form e plusieurs crêtes rocheuses 
lim itant des échancrures de la m ontagne. Elle est en 
contact avec des m arnes crétacées qui ont été injectées 
et m étam orphisées et qui se distinguent parfois diffici
lem ent de la roche elle-m êm e. La plupart des échantil
lons ne sont que des types tufacés indétérm inables ; 
sous son état le m oins im parfait la roche est noire, com 
pacte. C’est une andésite franche, qui ressem ble beau
coup à la roche grise (andésite) de Bougie. On y  cons
tate :

Pâte
m icrolithique

partiellem ent
am orphe

A nciens

c r i s t a u x

¡
M icr. d ’ o lig ocla se  dom inants 
Q u a r tz  en nids à extinctions m oi

rées.

G ra in s fe r r u g in e u x  et p a illette s  m ica 

cées d’altération dissém inées dans 
toute la plaque.

( O ligoclase  dom inant, 
j O rthose  (?).
( Crist. colorés am orphisés.

Com m e élém ent perm ettant de déterm iner l ’âge de 
cette roche, on n ’a que le  terrain crétacé form é par des 
schistes m arneux verts du g a u lt, lequel a été transform é.

RÉGION DE CHERCHELL.

On trouve à Chercjiell m êm e et dans la région Ouest 
de la  ville quatre pointem ents de roches éruptives tout 
à fait particulières. Ces quatre pointem ents sont situés 
à peu près sur une m êm e droite parallèle à la côte et 
dirigée Est 15° à 20° Nord, aux localités suivantes : Bloc- 
khaus-Valée et environs (cap Zizirin) ; Djebel Aroud- 
jaoud, A zerou Mehabba, Oued A rbil. La distance entre
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les deux points extrêm es est de 35 kilom ètres envi
ron.

Ces roches présentent des différences d’aspect assez 
prononcées m êm e dans chaque gisem ent, depuis des 
échantillons à faciès com pact ou grenu jusq u ’à des types 
franchem ent granitoïdes. Mais m algré ces variations, il 
est certain que dans les quatre gisem ents on a affaire à 

des variétés d’une m êm e fam ille de roches.
Elles sont du reste tout à fait en dehors des types 

ordinaires. Fondam entalem ent, elles sont granitoïdes et 
constituées par du feldspath, du m ica, parfois du py- 
roxène. Le feldspath com prend d’une p a rt des plagiocla- 
ses, d’autre part et en m ajorité de grandes plages 

. granitoïdes d’orthose ; le quartz y  existe, m ais peu dé- 
.veloppé, souvent m êm e absent.

On ne peut classer ces roches dans aucune des fam il
les habituelles. Elles s’en différencient et com m e com 
position, et com m e m anière d ’être, et com m e fonction 
naturelle. Le fait qui domine leur histoire et réagit sur 
leur constitution, c’est qu’elle sont tertiaires et m êm e 
très récentes. Peut-être faudrait-il les rattacher aux: 
variétés syénitiques des banatites ou à la syénite de 
Pouzac, dans les Pyrénées, m ais ne connaissant pas ces 
roches il nous est im possible de nous prononcer à cet 
égard. Les roches de Cherchell ne paraissent pas conte
nir d ’Eléolithe.

Ces roches ne sont pas du tout assim ilables au x  roches 
granitiques tertiaires de l ’éocène ligurien  que nous avons 
étudiées à propos des régions de M énerville et de Bougie, 
elles sont p o stca rten n ien n es : elles ont franchem ent tra- 
vei'sé et m odifié les couches de ce terrain, qui ne consti
tue m êm e pour elles qu ’une lim ite inférieure directem ent 
déterm inable.

Pour chercher quel peut être leur âge réel, on peut 
se baser sur la direction de la droite, qui passe sensi
blem ent par les 4 pointem ents éruptifs ; cette ligne a 
une direction Est 15 à 20° Nord ; de plus, la  ligne de 
côte, le long de laquelle ces points sont distribués a une 
direction Est 19° Nord, c ’est-à-dire exactem ent celle des 

Alpes p rin cip a le s^ ^ 0). De plus, des assises d’un plio-
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cène très supérieur suivent la côte à un ou deu x kilo
m ètres du rivage ; elles ont été relevées par le m êm e 
m ouvem ent et se trouvent aux som m ets des m onticules 
à 300 m ètres d’élévation. Il paraît m êm e y  avoir contact 
avec la roche et m odification du terrain, m ais cela ne doit 
pas encore être considéré com m e certain. On serait donc 
conduit, si l ’on voulait se baser sur ces indications, à 
rapporter ces éruptions à l ’époque du m ouvem ent des 
Alpes p r in cip a le s , c ’est-à-dire à la  fin  d u  p lio c è n e .

Ce fait, s ’il était réellem ent acquis, serait très im por
tant. Il prouverait, en effet, qu ’au grand m ouvem ent de 
dislocation qui a produit les A lpes principales a corres
pondu une nouvelle récurrence du type acide et grani- 
toïde, la  prem ière récurrence acide et granitoïde ayant 
eu lieu pendant le ligurien  et correspondant à la grande 
dislocation pyrénéenne. D’autre part, si l ’on tient compte 
de la  récurrence certaine, acide m ais peu cristalline, qui 
correspond au m ouvem ent m oins grandiose des îles Ba
léares, on voit que ces faits tendraient, à dém ontrer qu ’il 
existe une liaison intim e : 1° entre les phénom ènes de 
dislocation et la réapparition de l ’acidité ; 2° entre la 
grandeur du phénom ène de dislocation et la nature 
granitoïde des produits obtenus.

Les rapports réciproques des parties granitoïdes avec 
les parties grenues sont assez instructifs. On trouve en 
effet des blocs possédant à la fois les deux structures ; 
la partie com pacte ou grenue s ’y  m ontre sous form e de 
petits filonnets de direction irrégulière englobés dans la 
m asse granitoïde. L orsqu’on étudie les régions de con
tact au m icroscope, on constate : 1° que les parties gre
nues sont presque exclusivem ent form ées par du felds
path en cristaux ophitiques, avec un peu d’am phibole 
m oulant ces feldspaths ; 2° que les parties granitoïdes 
sont plus récentes com m e solidification que les parties 
grenues, dont elles englobent incontestablem ent les élé
m ents. Ces faits sem blent donc prouver que bien que 
leur m anière d’être et leur structure à l ’état granitoïde 
ne les y  rattachent en aucune façon, ces roches doivent 
être rapportées au genre d’éruption qui a produit les 
roches ophitiques. Ces suppositions prennent du corps
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lorsqu ’on compare ces types à d’autres types m oins accu
sés, aux roches ophitogranitoïdes de Zen^al par exem ple 
(voir plus loin). Là on a certainem ent affaire à des ro
ches ophitiques, et le passage à la structure granitoïde, 
la reprise de la pâte ophitique en une cristallisation 
plus large y est évidente. Quoi qu’il en soit, voici la 
description de chacun des gisem ents des environs de 
Cherchell.

Le gisem ent de l ’ O ued A r b il form e un dyke peu éten
du au confluent de l ’Oued A rbil et de l ’Oued Toum elil. 
Il se dresse sur ces oueds en une haute falaise presque 
inaccessible.

La roche est recouverte par des grès crétacés (séno- 
nien supérieur), m ais ceux-ci sont bouleversés et m odi
fiés. Cette roche est constituée par une pâte feldspa- 
thique blanche sur laquelle se -détachent de grands 
cristaux vert-bronzé de m ic a .. Ces cristaux sont non 
seulem ent aplatis suivant la  base, m ais très allongés 
suivant une direction, de m anière à prendre l ’aspect de 
baguettes un peu dans le genre de l ’astrophyllite de 
Norwège. Ils ont, par exem ple, un ou deux centim ètres 
de long sur un ou deux m illim ètres de large. A u  m i
croscope on distingue :

I Oligoclcise en petits cristaux allongés 
(ophitiques).

A m p hib ole  vert-clair rare.
P y ro x èn e  assez com m un.
M ica b ru n  en gr. crist., très dom inant 

com m e élém ent coloré.
Q u a rtz  g r a n u litiq u e  peu développé. 
A p a lite  en fines aiguilles.
E pidote  en baguettes rayonnées pri

m ordiale.

Orthose en grandes plages granitoïdes 
m oulant le tout.

La m asse de la roche est form ée par l ’orthose et le 
riiica. L ’ordre de consolidation n ’est pas indiqué, sauf 
pour les plages granitoïdes qui englobent tout. La roche 

présente des variétés com pactes et grenues dans les-

Texture
g r a n i t o ï d e
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quelles le  type ophitique apparaît nettem ent. Lorsque 
dans un échantillon les deux variétés sont juxtaposées, 
on peut constater que les plages granitoïdes englobent 
des plages et des cristaux ophitiques et leur sont, par 
conséquent, certainem ent postérieures com m e form a
tion. Echantillon grenu :

i
O ligoclnse  en baguettes ophitiques 

(très dom inant).

A m p h ib ole  vert clair englobant les feld- 
spaths.

Q u a rtz  granulitique.

E p id ote

Il existe un pointem ent de gypse éruptif au voisinage 
de la roche (presque au contact).

Gisem ent de Y A ze r o u  M ehabba. La m ontagne est cons
tituée par le terrain  sénonien supérieur, et la  roche 
form e une série de rochers à p ic au som m et. Le terrain 
sédim entaire est percé par de nom breux filons ferrugi
neux ; la roche lu i est incontestablem ent postérieure. 
Elle se présente tantôt en colonnes de retrait com m e 
les roches basaltoïdes, tantôt plus altérée en boules ro- 
gnoneuses désagrégées. Comme aspect, elle ressem ble à 
la  roche de l’Oued A rbil avec un faciès plus fin. La com 
position m icroscopique est identique à celle de la roche 
de l ’Oued Arbil.

Gisement du D jebel A r o u d ja o u d  (village du granit). 
La roche éruptive form e tout le som m et du Djebel 
Aroudjaoud au Nord, à l ’Est et à l ’Ouest. A u Sud se 
trouvent de gros blocs calcaires. La roche est im m édia
tem ent en contact avec le terrain cartennien, qu ’elle a 
percé. Ce terrain est constitué par des m arnes. A u  con
tact de la roche éruptive elles ont été durcies, semblent 
avoir reçu un effet de cuisson. En définitive, la roche 
du Djebel Aroudjaoud est certainem ent p o stca rten n ien n e.

On la trouve à l ’état grenu, presque com pacte, et à 
l ’état granitoïde. Les parties grenues, grisâtres, se pré
sentent en énorm es blocs superposés ; très, nom breux 
au sommet, ils couvrent partiellem ent les flancs de la 
m ontagne sur lesquels ils ont roulé. Ces blocs grenusIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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form ent la grande m ajorité de la roche solide et parais
sent m oins altérables que les parties granitoïdes. En 
effet, celles-ci se rencontrent surtout à l ’état terreux, 
plus ou m oins désagrégées ; les m orceaux frais et soli

des sont relativem ent rares.
La structure de ces roches est tout à fait spéciale. Dans 

les échantillons grenus, les élém ents blancs sont form és 
par des m icrolithes d’oligoclase et par de petites plages 
d’orthose et de quartz ; ces deux corps ont cristallisé 
sim ultaném ent en form ant des espèces de m icropegm a- 

tites. Les élém ents colorés consistent en petites plages 
de pyroxène et de m ica brun. Ils sont englobés par 
l ’orthose et le quartz, m ais le m ica m oule nettem ent les 
petits oligoclases, qui paraissent donc être la partie la 
plus anciennem ent consolidée de la roche.

Quant aux échantillons granitoïdes ils présentent un 
faciès un peu différent de celui des deux gisem ents pré
cédents ; le m ica  surtout est en grandes lam es aplaties 
d ’un brun doré qui ne sont plus guère allongées suivant 
une direction déterm inée ; la pâte feldspathique est 
teintée de gris. A u m icroscope, on aperçoit de grandes 
plages de feldspath qui englobent un brillant ém aillage 
form é par des élém ents colorés m ica  b ru n  et p y ro xèn e. 

Ce que la roche présente de partichlier, c’est q u ’à côté 
des plages granitoïdes d'orthose et inclus dedans se 
trouvent des cristaux m aclés q u ’il paraît nécessaire de 
rapporter à l ’ a n o rth ite  ou au la b ra d or. Cette anom alie 
d ’un feldspath aussi basique que l ’anorthite avec -lin 
autre feldspath aussi acide que l ’orthose paraît bien 
extraordinaire et il sera utile de vérifier à nouveau cette 
composition.

Gisem ent du B lo ck h a u s-V a lée  et environs. Les alen
tours im m édiats de Cherchell m ontrent en de nom breux 
endroits des affleurem ents d’une roche éruptive presque 
toujours à l ’état terreux ou tout au m oins à l ’état plus 
ou moins désagrégré. Les parties fraîches et solides ne 
se rencontrent pour ainsi dire pas, et les m eilleurs échan
tillons sont très imparfaits.

Ces affleurements sont nom breux sur les flancs de la 
colline, au som m et de laquelle le blockhaus Yalée est
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taillé, ainsi que sur les collines avoisinantes. Il existe 
égalem ent un pointem ent assez notable form ant l ’extré
m ité m êm e du cap Zizirin.

Tout le  pays environnant est constitué par du terrain 
cartennien, surm onté au som m et des m onticules par des 
couches pliocènes. On peut voir en plusieurs points le 
contact direct de la roche et du cartennien et la m odi
fication incontestable de celui-ci. Des couches d’un rouge 
lie de vin, par exem ple, y  ont été rendues schisteuses 
et colorées en vert sur un m ètre d’épaisseur environ. La 
roche est donc certainem ent. p o stca rten n ien n c.

Relativem ent au pliocène, les faits sont m oins certains ; 
on ne trouve pas en effet de contact direct entre la ro
che et le  pliocène franc. Cependant, dans la  tranchée du 
blockhaus Valée, on trouve un filon (?) de roche terreuse 
traversant une form ation calcaire blanche, friable, qui 
peut être (?) rapporté au pliocène partiellem ent altéré. 
Dans plusieurs autres affleurem ents on trouve aussi une 
m atière blanche friable englobée par la m asse éruptive 
et qui peut être aussi du pliocène transform é (?). Ces 
faits seraient im portants, m ais ils doivent encore être 
considérés com m e douteux.

La constitution de ces roches est analogue à celle des 
roches du Djebel A roudjaoud avec une basicité plus 
forte. Le pyroxène y  dom ine com m e élém ent coloré et 
le feldspath y paraît exclusivem ent plagioclasique (labra
dor) ; m ais l'état im parfait des échantillons ne perm et 
pas de certifier ce que serait exactem ent la roche pure 
et solide.

RÉGION DE TÉNÈS.

On trouve dans la région Est de Ténès quelques poin- 
tem ents éruptifs de peu d’im portance, form ant une 
band« le  long du rivage de la M éditerranée, notam m ent 
au Djebel Abd-el-Kader, au Djebel Bou-Cheral, à l ’Oued 
Sebt (Satersa).

A u  D jebel A b d -el-K a d er. (Haoua de Ténès), la  roche 
form e un dyke noir, com pact, qui s ’étend de 5 kil. en
viron à l ’est de la  Mersa-Djilali. Nous en avons déjà dit
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quelques mots à propos de Y au g it-a n d ésite  à p y r o x è n e  et 

enstatite  de Zu'rich-Ameur-el-Aïn, à laquelle cette roche- 
ci se rattache intim em ent. Elle est peut-être légèrem ent 
plus basique, les cnicrolithes de labrador dom inent sur 
ceux des autres feldspaths et la roche tourne plus fran
chem ent vers les lahradorites. Le dyke perce à travers 
le terrain  sónonien.

A u  Djebel B o u -C h e ra l on paraît surtout trouver des 
échantillons de terrains m odifiés et peu de roche érup
tive franche.

A  l ’ O ued Sebt (Haoua de Ténès), s’élève un piton à 
pentes raides, constitué en partie par une roche éruptive 
foncée, ayant toutes les apparences de celles du Djebel 
Abd-el-Kader, qui lu i fait face de l ’autre côté de la baie. 
Les échantillons étudiés se sont m ontrés com plètem ent 
tufacés.

B o ch e d io r iliq u e  de Ténès. —  On trouve aux abords 
m êm es de Ténès, sous l ’abattoir de la ville , en gros 
blocs, sur le rivage de la m er, une roche dont la raison 
d’être là  est encore un problèm e irrésolu.

Elle constitue d’énorm es blocs, de natures assez dis
parates, m ais dont la grande m ajorité et la partie la plus 
intéressante est constituée par une roche dioritique qui 
rentre dans la catégorie de celles dont nous avons parlé 
dans les généralités. On y  distingue à l ’œil une am phi
bole noire, parfois des lam elles de bronzite ou de dial- 
lage, et un élém ent blanc d ’aspect feldspathique. La 

texture de la roche est rubannée à la façon d’un gneiss 
avec une disposition en couches parallèles très nette. 
A u  m icroscope, on y  reconnaît :

A m p h ib ole  H orn blen de.

P y ro x è n e  d ia lla g iq u e.

F er  o xy d u lé .

E lém en t b lan c fe ld sp a th iq u e  (indéter
miné) à faciès particulier.

Cette roche est-elle éruptive et doit-elle être considé
rée com m e une diorite ? Appartient-elle au terrain 
gneissique dont elle représenterait un pointem ent isolé,

Texture 
grani toïde
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com m e il en existe un au Chenoua par exem ple ? Elle 
aurait alors une analogie com plète avec lam p h ib o lite  de 
l ’Aïn-Dartula, près de Bône. Est-ce une- roche am enée 
au jour par l ’éruption d’une roche ophitique ou par des 
eaux gypsifiantes ? Mais on ne constate avec elle ni 
gypse ni aucune roche éruptive réelle. En définitive, il 
est im possible de se prononcer actuellem ent pour l ’une 
de ces hypothèses ; les seules rem arques qu ’on puisse 
ajouter, c ’est que cette roche est accom pagnée par des 
blocs m icaschisteux à grenats, qui paraissent appar
tenir (?) au terrain  prim itif. D’autre part, les poudingues 
cartenniens qui ne sont pas très éloignés (2 kilom ètres) 
ne paraissent pas en renferm er de débris, tandis que les 
poudingues quaternaires, très voisins il est vrai, en con
tiennent à l ’état de cailloux roulés. Il faudrait donc 
peut-être considérer cette roche com m e ayant paru au 
jour entre ces deux époques.

GISEMENT d ’AIN-NOUISSY.

Ce gisem ent est l ’un des p lus instructifs parm i les 
pointem ents ophito-gypsifères. On y  trouve à la fois :

1° Une grande m asse de gypse occupant une étendue 
de plus de 3 kilom ètres ; c ’est un gypse éruptif à faciès 
caractéristique, contenant des cristau x  de quartz, des 
m arnes bariolées, des cargneules, etc. ;

2° Des pointem ents d’ une roche verte  ophitique, for
m ant dyke au m ilieu de la m asse gypseuse ;

3° Des fragm ents d ’une roche dioritique analogue à 
celle de Ténès ;

4° Des débris sédim entaires m étam orphisés, prove
nant de m arnes helvétiennes et de grès pliocènes qui 
perm ettent de fixer une lim ite d’âge m inim um  pour 
cette éruption ophitique.

L ’ophite est une roche d’un vert bleuâtre clair, hom o
gène, à l ’aspect cristallin. Elle perce le gypse en plu
sieurs points, soit sous form e d’un petit dyke, soit sous 
form e de filons répandus dans la m asse. Elle est cer
tainem ent en p lace .' Sa com position est celle d ’une 

op hite a n d é siliq u e  à  am phibole.
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O ligoclase  en gr. baguettes ophitiques. 
• Très abondant.

A m p hib ole  vert clair, aspect déteint.
Cette am phibole englobe nettement 

. les leldspaths.
F er lita n é  avec enduit grisâtre.
Grains de q u a rtz.

Paillettes chloriteuses dissém inées.

A  la partie nord du gisem ent, la roche ophitique et 
les gypses sont en contact avec des terrains sédimen- 
taires constitués par des grès pliocènes. Ces terrains 
plongent en cet endroit vers le Nord, c ’est-dire comm e 
s ’ils avaient été soulevés par le phénom ène éruptif, 

m ais il n ’est pas dém ontré que la roche soit réellem ent 
la cause directe de leur inclinaison, il peut y  avoir eu 
là deux actions concom ittantes. Les grès pliocènes ont 
été m odifiés et transform és au contact de la roche érup
tive et du gypse. Celui-ci contient aussi des fragm ents 
de m arnes helvétiennes m étam orphisées et verdies.

En définitive, on ne peut pas faire rem onter l ’appari
tion de cette ophite au delà de la  fin d u  p lio cèn e. Il est 
probable que l ’époque de sa sortie coïncide avec l ’épo
que du m ouvem ent des Alpes principales.

On trouve à Aïn-Nouïssy des fragm ents de roches très 
diverses, soit incluses directem ent dans les gypses, soit 
en blocs épars sur le terrain pliocène. On y  trouve en 
particulier une roche dioritique analogue à celle de 
Ténès. Elle paraît n ’y exister qu ’à l ’état de blocs isolés, 
de cailloux roulés ; elle paraît avoir été apportée par 
l ’éruption, m ais la  chose est loin d’être certaine. Elle est 
accom pagnée de fragm ents m icaschisteux à grenats qui 
paraissent aussi avoir été arrachés au sous-sol et par 
des roches siliceuses com pactes de nature douteuse, 
peut-être m étam orphique.

Enfin, on trouve encore à Aïn-N ouïssy des blocs cal
caires dans lesquels le m étam orphism e a fait naître des 
cristaux qui paraissent être de l ’alhite et de grandes ba
guettes de w ernérite analogues à celles des calcaires 

pyrénéens.

Pâte

à structure 
ophitique

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-  61 —

GISEMENT DE DUBLINEAU.

Ce gisem ent com prend, com m e celui d’A ïn-N ouïssy, 
une roche ophitique verte avec gypse éruptif, m ais il ne 
renferm e pas de roche dioritique analogue à celle de 
Ténès. On trouve dans les environs de Dublineau huit 
pointem ents de gypse auxquels est relié un neuvièm e 
pointem ent, celui de fa route de M ascara, situé à 10 kil. 
environ du village. Ce gypse contient des m arnes bario
lées, des cristaux de quartz, des cargneules, des pyrites, 
etc... L ’un des pointem ents de llQued El-Hammam  est 
m êm e très instructif pour dém ontrer que ce gyp se est 
bien réellem ent dû à un phénom ène éruptif ; en effet, 
la m asse de gypse est pure au centre et m êm e recou
verte par des croûtes d’anhydride en beaux cristaux, 
et, de chaque côté de la m asse centrale on observe du 
gypse sali par des éléments étrangers, m arnes bariolées, 
cargneules, etc., disposés dans un alignem ent sinueux 
vertical, et jouant le rôle de salbande, par rapport au 
gypse.

Les roches ophitiques sont m al représentées ; les ro
ches vertes sont assez fréquentes, m ais presque partout 
elles sont constituées par des m arnes, durcies, verdies, 
injectées de roche éruptive. Les divers échantillons rap
portés ne contiennent pas de types nettem ènt ophitiques, 
m ais il est incontestable cependant que ces roches doi
vent leu r être rattachées en tant que représentants tu- 
facés.

Les gisem ents de gypse situés sur la rive droite de 
l ’Oued sont postcrétacés (ils ont percé et m étam orphisé 
le cénom anien).

Le gisem ent de la rive gauche pénètre au travers des 
couches cartenniennes et la sim ilitude de faciès perm et 
de conclure que tous ces pointem ents gyp seux sont au 
m oins p o stca rten n ien s.

PERRÉGAUX.

Cet îlot éruptif est très peu étendu ; il ne com porte 
que deu x petits pointem ents. Il est en rapport avec des
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gypses, m ais qui présentent un tout autre aspect que 
les gypses éruptifs qui accom pagnent les ophites: souvent 
en gros cristaux, en bandes parallèles, sans m arnes ba
riolées, ni cargneules, ni quartz cristallisé, il paraît bien 
plutôt devoir être attribué ici à une form ation sédimen- 
taire. Il est du reste en concordance de stratification 
avec le terrain encaissant et paraît avoir subi les mêmes 
déformations que lui.

La roche éruptive est tout à fait différente des roches 
vertes ophitiques que l ’on rencontre com m uném ent avec 
les gypses éruptifs, elle consiste en un basalte ou plu
tôt en 2 variétés de basaltes.

L ’un des pointem ents, voisin du village, n ’a guère 
qu ’une vingtaine de m ètres d’étendue dans chaque direc
tion. A  l ’œil, la roche rappelle certains basaltes, elle 
renferm e des pyroxônes et se présente surtout sous 
form e de pouzzolane avec différents types, noirs, rouges, 
spilitiques, etc. A u  m icroscope, elle se m ontre consti
tuée com m e un basalte très vitreux.

Le terrain en contact avec la roche est du pliocène 
représenté par des grès sableux assez friables ; ces grès 
n ’ont pas été m odifiés par l ’éruption et contiennent au 
contraire fréquem m ent des fragm ents englobés de pouz
zolane —  la. roche serait donc antépliocène (?).

Le deuxièm e pointem ent se trouve à l ’extrém ité est 
du m assif gypseux, à 5 kilom ètres environ de Perrégaux. 
—  Elle se présente en un amas de quelques centaines de 
m ètres d’étendue. Elle paraît assez différente de la pre
m ière  variété ci-dessus décrite, m oins com pacte, plus 
terreuse. Au m icroscope, au contraire, elle est assez belle 
et très cristalline ; c ’est un basalte bien défini :

Î
M icr. la b ra d o r  dom inants.
Autres m icr. feldspathiques probables. 
M icr. p y ro x è n e  abondants.

M icr. fe r  oxy d u lé.

Cristaux i ^ ros P ^ ^ o t s  abondants.
| P y ro xèn e  rare.

Au contact, les couches sédimentaires contiennent des
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fragm ents de roches éruptives, m ais qui paraissent plu
tôt im prégner le terrain com m e s ’ils avaient été injectés. 
Les couches sédim entaires form ent du reste deux m a
m elons, qui sem blent avoir eu pour cause un soulève
m ent direct produit par la roche éruptive. S ’il en était 
ainsi, la roche serait postp liocène(?).

On voit, en définitive, qu ’il y  a discordance entre les 
déterm inations stratigraphiques relatives à ces deux 
pointem ents, p uisq u ’elles conduisent à considérer l ’une 
des roches com m e antérieure à ce pliocèiïe, l ’autre 
com m e postérieure. L ’étude optique ne résout pas la 
question, car la prem ière roche pourrait être considérée 
com m e une m odification vitreuse de la  seconde.

ENVIRONS D’ORAN (BAINS-DE-LA-REINE).

La roche éruptive des Bains-de-la-Reine se trouve à 
trois kilom ètres environ d ’Oran, sur la  route de Mers-el- 
K ébir. On peut la voir percer en plusieurs endroits dans 
la falaise qui borde la m er. Quelques autres points où 
la  roche-est visible existent égalem ent sur la gauche de 
la route en rem ontant les pentes du Djebel M urdjadji. -

Cette roche est d ’un vert jaunâtre et paraît assez al
térée. Elle se rattache certainem ent au x  ophites, bien 
que les échantillons ne m ontrent, la plupart du tem ps, 
pas de com position caractéristique. Les feldspaths sont 
en général rares et la m asse est form ée par une am phi
bole vert bleuâtre et par des cristau x  d ’épidote extrê
m em en t abondants, souvent dom inants.

Les notions d ’âge que l ’on peut acquérir n ’ont rien 
d ’intéressant ; la  roche est en contact avec des schistes 
attribuables au trias (?) et qu ’elle a traversés en les 
altérant.

NÉDROMA.

L ’îlot granitique ancien de N édrom a s ’étend de l ’Est à 
l ’Ouest sur une longueur de près de six  kilom ètres, sa 
largeur est d’environ deux kilom ètres. Quelques îlots 
peu étendus s ’échelonnent à l ’ouest du gisem ent princi
pal jusqu ’au x  portes de la ville.
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La roche de cet îlot se présente rarem ent à l ’état 
frais et solide ; presque partout elle tom be en arènes 
granitiques de désagrégation. Elle a l ’aspect d’un beau 
granité à fond blanc, c ’est-à-dire dans lequel le  feldspath 
est assez prédom inant sur les élém ents colorés. Sa com 
position m icroscopique est la suivante :

I
M ica b ru n .

O ligoclase  à fines m acles m ultiples, 
en gr. crist. Très abondant.

Orthose- assez rare.
Q u a rtz  en plages granitoïdes Très 

abondant.

Ce granité est percé par une pegm atite en filons 

d’épaisseur très variable et dans toutes les parties de 
l ’ilot. Cette pegm atite ne présente rien de particulier 
ni de rem arquable.

Le granité est certainem ent a n tê ju ra ss iq u e  ; en effet, 
on le trouve en cailloux roulés dans un poudingue dont 
l ’âge est indéterm iné, m ais qui est sûrem ent infraliasi- 
que, car Je lias inférieur repose dessus. Com m e lim ite 
inférieure d ’éruption, on ne possède encore que des élé
m ents incertains : le granité passe au m ilieu  de schistes 
dont l ’âge est inconnu. Ces schistes ont été m étam or- 
phisés ; il s’y  est produit en effet de grands cristaux 
d’andalousite et du m ica brun en paillettes dissém inées 
qui donnent à la roche, au m icroscope, un aspect iden
tique à celui du schiste m aclifère de Huelgoat (Finis
tère), reproduit dans l ’atlas de MM. Fouqué et Michel 
Lévy. M. Pouyanne a vu les schistes reposer sur le gra
nité à la partie orientale de l ’îlot et, de p lus, a rem arqué 
que dans les poudingues des Beni-Menir, qui sont form és 
de leurs élém ents, la partie inférieure est uniquem ent 
com posée de schistes, tandis que les granités n ’appa
raissent qu ’à la partie supérieure. Cela indiquerait un 
dérasem ent ayant com m encé par les schistes et n ’ayant 
atteint le granit qu ’au bout d’un certain tem ps. Mais 
ce n ’est pas une preuve réelle de l ’antériorité de ce
lui-ci.

Du reste, la fixation actuelle de ce point n’a pas un
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grand intérêt, puisque les schistes eux-m êm es sont in- 
classés. Ce qu’on peut certifier, et c ’est l ’im portant de 
la question, c ’est que ce granité est a n cie n , in fr a lia s i-  

que. C’est le  seul endroit de l ’A lgérie , non seulem ent 
où existe une roche sem blable, m ais où l ’on connaisse 
actuellem ent un fait précis, classant la  roche com m e 
ancienne, c ’est-à-dire antétertiaire.

RÉGION DE NEMOURS..

Le m assif éruptif de Nem ours est divisé en deux par
ties par l ’Oued Sidi-Brahim  Oued Taïm a. Il y  a eu cer
tainem ent plusieurs éruptions de roches basaltoïdes qui 
sont venues se superposer. Dans le lit de l ’Oued Taïm a 
et près du Marabout Sidi-Brahim  les couches du terrain 
helvétien sont form ées d’élém ents volcaniques ; il y  a 
donc eu des éruptions avant le dépôt de ces couches, 
m ais nous ne possédons pas d ’échantillons ayant exac
tem ent cette provenance.

A u point où le chem in de Nem ours au Djebel Tournai 
coupe l ’Oued Taïma, le basalte qui form e plateau est taillé 
à pic su r l ’Oued, et le lit de celui-ci est form é par du 
terrain helvétien. Seulem ent, on peut interpréter ce fait 
de deux façons opposées, qui conduisent l ’une à suppo
ser la roche antéhelvétienne et l ’autre à la considérer 
com m e postérieure à ce terra in . A  l ’Oued Taïm a se 
trouve égalem ent une roche couleur terre de sienne pâle, 
constituée par une basalte andésitique ; une roche iden
tique est décrite au gisem ent des Beni-M ishel.

La roche basaltoïde que l ’on rencontre dans les falaises 
Ouest de Nem ours est m ieux définie stratigraphique- 
m ent. Elle form e trois coulées intercalées dans l ’helvé- 
tien et il sem ble q u ’on puisse les considérer com m e 
contem poraines de la  form ation de ce terrain, d ’autant 
plus que chaque couche de roche éruptive paraît avoir 
m odifié sensiblem ent la partie supérieure du terrain 
sur lequel elle repose, tandis q u ’au contact le terrain 
qui repose sur le  basalte sem ble m oins altéré. Cepen
dant des doutes s’élèvent lorsqu’on étudie la com position 
de ces roches. Des trois coulées, deu x sont form ées par

[Les raekes éruptives.) S
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une roche grise, à aspect finem ent grenu, ce sont les 
coulées inférieure et supérieure ; elles sont tout à fait 
identiques· entre elles et constituées par un basalte à 

a m phig èn e  ressem blant beaucoup à la  roche d ’Aïn-Tolba 
(Témouchent). Celle-ci est postpliocène. D’autre part, 
la coulée interm édiaire est form ée par une roche peu 
franche qu ’on peut considérer com m e une la b ra d orite  

ba sa ltiq ue  ; elle est noire, d ’aspect un peu cireu x, et se 
sépare nettem ent de la roche des deux autres coulées. 
Ces faits rendent l ’interstrafication douteuse ; peut-être 
y  a-t-il eu injection postérieure, m ais le terrain  paraît 
bien peu transform é pour se prêter à cette supposition.

Des couches de roches basaltiques incluses dans l ’hel- 
vétien se rencontrent dans toute la partie ouest de la 
falaise, depuis le point qui fait face aux rochers des Deux- 
Frères jusqu ’à quelques kilom ètres de l'Oued Kouarda. 
C’est égalem ent à ces éruptions qu’on peut rattacher l ’îlot 
qui se trouve sur la rive droite de l ’Oued Kouarda et 
égalem ent l ’îlot com pris entre cet Oued et l ’Oued Tioult.

A u  Touent, à l ’est de Nem ours, on trouve aussi une 
roche noire recouverte par du terrain helvétien. Mais 
les échantillons qui en proviennent sont tellem ent tu- 
facés qu ’il, est im possible de déterm iner à quelle espèce 

de roche basaltique il faut rapporter cette form ation. 
A u  m icroscope, on ne voit que de grands cristaux de 
pyroxène et de péridots, puis une pâte com plètem ent 
opacifiée par des granulations et dont ém ergent seule
m ent quelques rares m icrolithes feldspathiques indéter
m inables. On peut la  considérer jusqu ’à nouvel ordre 
com m e un t u f  basaltique.

Dans le ravin d’A rcoub existe un petit dyke de roche 
basaltique qui a profondém ent rem ué les couches hel- 
vétiennes et qui leur est donc postérieur.

On voit en définitive que la m oyenne des éruptions a 
eu lieu dans ce m assif pendant l ’Helvétien ; il est peu 
probable qu’elles se soient beaucoup écarté de cette 
époque.
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ILOT SUD-EST DU FILHAUCEN (l â LLA-MARNIA).

Cet îlot est situé au nord-est de Lalla-M arnia, dans la 
tribu des Beni-Mishel et des Zem m ara. La roche s’y  
m ontre souvent en colonnes basaltiques form ant des 
pitons escarpés, dom inant de vastes plateaux. Plusieurs 
éruptions successives se sont succédé dans cet îlot. 
Le terrain helvétien qui est en contact avec le m assif 
éruptif est form é en plusieurs points (Oued A zouz, Aïn- 
Begral) de roches basaltoïdes roulées et de débris de 
pouzzolanes. Il y  a donc eu une ém ission de ces roches 
antérieure au terrain helvétien ou tout au m oins 

au niveau de ce terrain qui est représenté là. Un cail
lou roulé de cette provenance a m ontré une pâte très 
cristalline, m ais constituant une roche difficilem ent clas- 
sable. Ce qu ’on peut dire, c ’est qu ’elle est en som m e 
peu basaltique et q u ’elle viendrait se placer dans le voi
sinage des labradorites en supposant la basicité de 
celles-ci fortem ent atténuée par la présence de feldspaths 
acides. Elle appartiendrait à ces roches m ixtes q u ’on 
pourrait appeler basaltoïdes. Les terrains helvétiens sont 
eux-m êm es recouverts par des coulées basaltiques, parm i 
lesquelles se trouve une roche couleur terre de sienne 
pâle (Aïn-Begral) ; elle form e des pitons roch eu x et pré
sente la  com position suivante :

On peut considérer cette roche com m e un basalte  

a n d ésitiq u e  ou com m e une a u g it-a n d ésü e à  p érid o t.

On trouve encore dans cet îlot une troisièm e nature 
de basalte ; sa couleur est grise ; elle se rencontre au 
Tregg-Adda, où elle form e des pitons escarpés ; on peut 
la classer dans les basaltoïdes où les m icrolithes de la
brador sont m élangés de m icrolithes feldspathiques plus 
acides.

Pâte

am orphe 
à dem i 

opacifiée

M icr. d ’olig oelase  très fins.
P y ro x è n e  en petits crist.
L a b ra d o r  id.
P érid o t  en gros crist.
M atière o r a n g é e , épigénisant d ’an-

ciens cristaux, très dissém inée.
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Tout près de Bou-Dinar et dans le voisinage des Beni- 
M ishel on rencontre à fleur du sol, dans le terrain  car- 
tennien, des roches basaltiques noires, assez cristallines, 
que leur com position classe parm i les la b ra d o rile s  basal

tiqu es  ; elle se distinguent des roches précédentes par 
leur richesse en grands cristaux de plagioclase (labrador).

Les relations d’âge vis-à-vis du cartennien ne sont 
pas déterm inées.

On voit en définitive que toutes les roches de ce m as
sif sont voisines des basaltes, m ais aucune d’elles n ’en 
constitue un type réellem ent franc.

La m oyenne des éruptions de ce m assif a, com m e 
pour le  précédent, coïncidé avec la période helvétienne.

m a s sif  d u  d je b e l  m z a it a  (en face des îles Habibas).

Ce m assif éruptif s’étend de l ’Est à l ’Ouest depuis la 
M ersa M adagre jusqu ’à la  Mersa Bouzugar, et du Nord 
au Sud depuis la m er jusqu’à Téferouine (polygone d’ar
tillerie d’Oran). Les deu x pitons principaux sont ceux 
du Djebel Touïla et du Djebel Mzaïta. Ils se dressent tous 
deux en pointe et form ent au som m et des gerbes de co
lonnes éruptives.

Il y  a eu dans la région plusieurs éruptions de natu
res diverses ayant donné des roches assez spéciales 
trachyto-porphyriques, des trachyandésites, des andé
sites à pyroxène, et m êm e une augit-andésite à pyroxène 
et enstatite analogue à la roche d’Am eur-el-Aïn (Zurich).

A  la Mersa Bouzugar on trouve des roches trachyti- 
ques ayant été reprises par l ’eau et form ant la  base du 
sahélien, auquel elles sont par conséquent antérieures 
ou contem poraines. L ’opinion de M. Pom el est que ces 
couches se sont form ées dans la  m er sahélienne au m o
m ent m êm e du dépôt de ce terrain. Elles ont ensuite 
été recouvertes par de nouvelles coulées trachytiques. 
En som m e, certaines de ces roches paraissent avoir dé
buté avec le sahélien, d’autres s’être produites pendant 

cette période et s’être prolongées probablem ent pendant 
le  pliocène inférieur.

On peut rem arquer que pendant l ’helvétien les régions
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avoisinantes ont produit des roches basiques voisines 
des basaltes. Il y  a donc eu avec la  période sahélienne 
réapparition de types acides ; or, il est très rem arquable 
que cela corresponde exactem ent à l ’époque du m ouve
m ent de dislocation des Baléares, lequel s ’est fait éner
giquem ent sentir dans toute la région de l ’extrêm e 
Ouest algérien ; c ’est lu i qui y  donne la direction au 
rivage m éditerranéen. A in si, à cet endroit précis, la 
côte du Cap Figalo au Cap Lindlès, le long du m assif 
éruptif, a une direction Est 33°,5 Nord, identique à celle 
du plissem ent des Baléares (3î°). La droite qui longe la 
côte traverse la m er et rentre à la frontière du Maroc 
par le m assif trachytique des Beni-M engouch. Les roches 
trachytiques du Kiss appartiennent égalem ent à la m êm e 
époque (début du sahélien). Voir les observations ém ises 
à propos des roches de Cherchell sur la  récurrence des 
types acides et granitiques.

Le D jebel M za ïta  est form é par des roches à pâte ro
sée, qui font partie d’une classe assez spéciale, qu ’on 
retrouve au x  îles Habibas et qui est interm édiaire entre 
les trachytes et les porphyres ; on pourrait leur donner 
le nom  de tra chytophyres. La pâte est très siliceuse ; sa 
com position m icroscopique est la suivante :

Ces trachytophyres sont siliceux com m e les liparites, 
m ais ne leur sont pas analogues com m e structure. Il 
paraît y avoir ici, entre les m atières siliceuses et felds- 
pathiques, une im prégnation intim e qui rend douteuse 
leur distinction.

Il y  a des types à am phibole qui deviennent m oins

Pâte
am orphe

abondante

M icr. d ’ o lig o d a se  dom inants.
Micr. de sa n id in e  (?)
P lages siliceu ses  irrégulières; à extinc-

tion totale, englobant les m icr. feld- 
spathiques et form ant la m asse de
la pâte.

M icro q u a rtz  m ieux défini çà et là. 

Orthose.

Gr. crist.
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siliceux et doivent être classés p afm i les Irachyan dé

sites. Enfin ces roches passent à des andésites à  p y ro x è n e  

analogues au type suivant :

Pâte
vitreuse

c r i s t a u x
anciens

l M icr. d ’ o lig oclase  dom inants, très fins, 
f M icr. de la b ra d o r  rares.

Î
 L a b ra d o r  dom inant.

P y ro x è n c  dominant.

A m p hib ole.

P la g es de fe r  oxy d u lé .
On peut constater sur le terrain que les trachytophyrcs  

sont sortis les prem iers (formant, rem aniés su rp lace, 
la  base du sahélien) que les tra chyandésites  et les a n dé

sites à  p y r o x è n e  ont coulé dessus.
A u  som m et du Djebel Touïla la roche est à pâte noire 

et à gros cristaux vitreu x  de feldspath. On y  trouve, 
com m e nous l ’avons dit plus haut, une aug it-andésite  

à  p y r o x è n e  et en sta lite , analogue à la roche d’Am eur-el- 
A ïn  (Zurich).

Pâte
am orphe

o p a c i f i é e

Anciens
c r i s t a u x

M icr. d ’o lig oclase  dom inants.
M icr. de la b ra d o r.

P la g io cla se  (labrador dominant) très 
abondant.

P y ro xèn e  très abondant. 
H yperslhène-enstatite  à peine teinté.

Cette roche paraît postérieure aux précédentes ; elle 
daterait probablem ent du pliocène inférieur.

A  l ’Oued Madagre, à un kilom ètre environ de l ’em
bouchure, se trouve une ro che serp en tin eu se  qui a fait 
son apparition à travers des schistes satinés, vraisem bla
blem ent triasiques. Cette roche est très peu cristalline 
et ne renferm e aucun ancien élém ent qui puisse donner 
des indications relatives à la roche éruptive dont peut 
dériver cette serpentine, ni m êm e si telle est sa prove
nance.

Il est intéressant de signaler ici une analogie rem ar
quable entre la  com position du m assif de Mzaïta et celle 
du m assif éruptif du cap de Gata, en Espagne, formé
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juste en face de Mzaïta, sur l ’autre bord de la Méditer
ranée. Ce m assif est situé sur le prolongem ent de l ’arc 
du grand cercle qui passe par les îles Baléares, et *son 
début doit correspondre très probablem ent aussi avec 
le m ouvem ent qui a produit l ’ém ersion de ces îles. On 
y  a signalé des liparites (rhyolithes), des trachytes, des 
andésites à pyroxene et enfin des andésites à pyroxène 
et enstatite. On voit q u ’il y  a identité absolue com m e 
natures de roches avec le m assif algérien.

ILES HABIBAS.

Ces îles ont déjà été vues par M. Y élain, qui en a 
donné une description succincte. Elles sont entièrem ent 
form ées par des éruptions trachytiques, com posées par 
des roches analogues à celles du Djebel Mzaïta. On sait 
donc que les débris de certaines d’entre elles ont servi 
à form er la  base du terrain sahélien au cap Figalo. On 
trouve dans l ’île centrale, et faisant écharpe, un lam 
beau de m arnes à gypse et à foram inifères apparte
nant au 'sahélien, lesquelles se sont déposées dans une 
cuvette trachytique et n ’ont pas été affectées ; elles don
nent ainsi une lim ite supérieure pour les éruptions au 
contact.

Les rociies de cette île sont très acides. On y  trouve 
des types analogues au x  rhyolithes, puis d’autres plus 
particulières ; M. V élain les désigne sous le nom  de* 
p orp h y res tra chytiques s ilic e u x  (sanidophyre m olaire) ; 
leur pâte est form ée par la juxtaposition d ’une quan
tité de sphérolithes à extinction totale assez bizarres. On 
pourrait probablem ent les rapporter à un m élange in
tim e de m icrolithes feldspathiques noyés dans des pla
ges siliceuses. Com m e anciens cristaux, on y  trouve des 
feldspaths et du pyroxène. Ces roches sont interm é
diaires entre les trachytes et les roches porphyriques ; 
on peut, com m e celles de Mzaïta, les désigner sous le 
nom  générique de trachytophyrcs.

On trouve encore au x  îles Habibas une a n d ésite  v i

treuse à  p y ro x è n e , dont la pâte, com plètem ent vitreuse, 
ne contient que de rares m icrolithes très fins d ’ôligo-
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clase. Les anciens cristaux sont du feldspath et du 
pyroxène.

MASSIF DE LA TAFNA.

Ce m assif est coupé en deux par l ’Oued Tafna. Sur la 
rive droite il s’étend jusqu ’à la m er et ju sq u ’auprès de 
Beni-Saf. Sur la rive gauche il présente une série de 
plateaux éruptifs dont la lim ite sud atteint à peu près 7 
kilom ètres depuis l ’em bouchure de la rivière et s ’étend 
égalem ent de 8 à 9 kilom ètres vers l ’Ouest. Les princi
p au x points sont les suivants : Takenbritt, Djebel La- 
gradza, Djebel Zouani, Sidi-bou-Kettoum.

Sur la rive droite, près de la route de Beni-Saf à 
Tlem cen, on peut voir un m am elon où les couches hel- 
vétiennes sont form ées par des élém ents basaltiques. Il 
est donc probable qu’il y  a encore là une roche antérieure 
à ces couches. On trouve dans cette partie du massif 

une autre roche basaltique qui contient du péridot et 
du pyroxène visibles et qui a franchem ent coulé sur 
l ’helvétien, ce qu ’on peut constater tout le long du riva
ge depuis Rachgoun jusqu ’à Beni-Saf. A uprès de Rach- 
goun on trouve ce basalte recouvert par le quaternaire,

Sur la rive gauche de la  Tafna plusieurs périodes 
d ’éruption ont égalem ent eu lieu. Sur la lizière Nord, où. 

la roche éruptive prend vis-à-vis du terrain sédim entai- 
re une disposition en petits golfes et petits caps, on 
trouve l ’helvétien constitué par des éléments basaltiques. 
D’autre part, on voit égalem ent des coulées recouvrir 
l ’helvétien et être recouvertes elles-mêmes par le terrain 
quaternairé. On retrouve donc des dispositions analo
gues à celles du m assif de la rive droite.

Le Djebel Lagradza est form é presque exclusivem ent 
par des roches basaltiques, spongieuses, rouge brique, 
vacuolaires ; elles sont très répandues dans toute la 
région qui va de la Tafna au Djebel Lagradza. Elles pas
sent à des roches plus com pactes en se rapprochant du 
Djebel Zouanif.

De petites vallées profondes les échancrent ; elles y 
présentent une épaisseur qui va jusqu ’à p lus de 100 m è
tres. Au m icroscope, les plaques se m ontrent indistinc-
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tes, opacifiées par des granulations et com plètem ent 
vacuolaires ; il est im possible de dire exactem ent à quoi 

elles se rapportent.
A  Takenbritt on trouve une roche noire très cristal

line, constituée par un basalte à  p é r id o t  b ien défini ; il 
paraît identique au x  basaltes de Rachgoun (rive droite).

Î
M icr. d ’ o x . de fe r  et fines arborisa

tions (fer titané ?)

M icr. de p y r o x è n e  très abondants. 
M ier. feldspath , (la b ra d o r, a n o rth ite). 

A nciens ( P y ro xèn e.

c r i s t a u x  ( P érid ots  en petits cristaux.

Cette roche est posthelvétienne et antéquarternaire. 
A u Djebel Z o u a n if  on trouve plusieurs espèces de ro

ches. L ’une, qui serait à classer parm i les tra ch y a n d é-  

sites, prouve q u ’il a dû y  avoir dans la région des érup
tions analogues à celles de Mzaïta ou du m assif d’Attia.

Une autre serait à classer dans les a u g it-a n d ésiles, 

enfin, une troisièm e roche se rattacherait aux basaltes, 

quoiqu’elle n ’en constitue pas un type bien franc. Il 
paraît inutile d’entrer dans le.détail de leur com position, 
leurs relations m utuelles ne pouvant être actuellem ent 
précisées.

En définitive, pour toute cette région  les relations 
stratigraphiques connues ne sont pas assez précises pour 
qu’on puisse considérer l ’époque des éruptions com m e 
fixées directem ent avec précision. On déterm ine seule
m ent qu ’elles sont posthelvétiennes et, antéquaternaires 
pour la plupart.

Cependant si l ’on tient com pte, d ’une part, de l ’exis
tence des roches trachytiques du Djebel Zouanif, analo
gues à celles de Mzaïta, et, d ’autre part, de ce que les 
roches basiques ne sont pas ici sem blables à celles des 
régions de N em ours et des Beni-Mishel, on voit qu’il 
est probable (les roches trachytiques devant certaine
m ent être rapportées au sahélien) que la m asse des ro
ches basaltiques doit être exactem ent pliocène.

L ' î le  R a ch g o u n  se trouve juste à l ’em bouchure de 
la Tafna. Nous n’avons pas pu la visiter, m ais M. Vélain
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en a donné une description succincte. Il y  cite l ’exis
tence de n ép hélin ites  et de leucitites  à la  base de coulées 

form ées par d’autres roches basaltiques.

ENVIRONS DE BENI-SAF.

Il existe dans la région de Beni-Saf un assez grand 

nom bre de variétés de roches, m ais il a paru préférable 
de les étudier en m êm e tem ps que celles de la  Tafna, 
car elles font partie d’un m êm e ensem ble. Nous réunis
sons seulem ent ici la description de quatre pointem ents 
de roches ophitiques, qu’on rencontre dans les environs 
im m édiats de Beni-Saf et que leur nature éloigne des 
autres roches susdites. Ces pointem ents sont ceu x  de 
Sidi-Safi, de la ferm e Chabert, du Djebel Skouna et de 
la plâtrière de Rachgoun.

Le gisem ent de S id i-S a fi  se présente au niveau du 
sol, sans ém ergence notable, au m ilieu du terrain hel-' 
vétien ; le tout est recouvert et empâté par une croûte 
de calcaire adventif actuelle. Il est m alheureusem ent 
im possible d’étudier les rapports de cette roche avec le 
terrain sédim entaire encaissant. Sa couleur est verte, 
son aspect caverneux et altéré, elle contient de l ’épidote 
déjà visible à l ’œil nu. A u m icroscope, la roche se mon
tre très altérée, on n ’y  distingue guère que l ’épidote très 
abondante en petits cristaux et en baguettes, empâtée 
dans une substance blanche granulitique indéterm inée. 
Les anciens cristaux d’am phibole et de feldspath ont 
été com plètem ent transform és tant dans les produits 
précédents qu’en oxydes ferrugineux.

Le gisem ent de la ferm e C habert est situé dans un 
ravin qui suit la  route de Beni-Saf à Tém ouchent, sur 
la  rive droite de l ’Oued ; la roche est verte, elle forme 
un petit dyke éruptif. La pâte est assez claire et contient 
des nodules de teinte plus foncée ; elle a l ’aspect d ’une- 
roche très tufacée. Au m icrôscopej on n ’y  distingue que 
de grands m icrolithes ophitiques d’oligoclase, empâtés 
dans une m asse quasi am orphe et indistincte.

Le terrain qui englobe ce petit dyke est form é par 
des m arnes helvétiennes, mais on n ’observe pas de con-
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tact réel, car ce sont des m arnes éboulées servant aux 
cultures.

Le gisem ent du D jebel S k o u n a  est p lus intéressant, 
la roche y  est très belle, cristalline ; sa pâte est form ée 
d’élém ents blancs et de cristau x  vert jaunâtre d’am 
phibole et d’épidote. Dans ces variétés altérées, la  roche 
passe au vert et au jaune. Cette roche est incluse dans 
les schistes jurassiques qui form ent le flanc nord du 
Djebel Skouna ; on la  rencontre en deux endroits diffé
rents, en m ontant au point trigonom étrique du som 
m et par le chem in arabe. Les schistes ont été m odifiés 
par la  roche éruptive. L a com position m icroscopique de 
celle-ci est la suivante :

Parfois la  roche est uniquem ent form ée d ’épidote en 
plages granulitiques qui form e la -  m asse dom inante et 
d’am phibole. Les feldspaths sont absents.

Il est possible que dans ces ophites l ’am phibole pro
vienne de l ’épigénie du p yroxèn è com m e on l ’adm et, 
m ais il faut avouer qü ’ici aucun fait ne le prouve ; il est 
im possible de trouver soit des plages à demi transfor
m ées, soit m êm e des traces de diallage. 11 est donc im 
possible de se prononcer à cet égard et on doit classer 
ces roches telles qu’elles se présentent, c ’est-à-dire 
parm i les ophites an dêsitiques à am phibole.

La p lâ tr iè r e  de R a ch g ou n  se trouve à 9 kilom ètres en
viron de l ’île de Rachgoun, sur la  route de Tlem cen. 
Elle est form ée par un gypse présentant bien le caractère 
éruptif avec m arnes hariolées, cargneules, etc. On y 
observe une roche verte épidotifère qui ressem ble à la 
roche des schistes d’Oran (Bains-de-la-Reine). La com 

position m icroscopique est tantôt celle d’une ophite bien 
définie, surtout feidspathique, tantôt celle d’ une m atière

O ligoclase  en baguettes ophitiques.
A m p hibole  vert olive, souillée par des 

produits ferru gineu x d ’altération, 
englobant les feldspaths.

E p id ote  assez abondante, dont une 
partie paraît prim ordiale.

F er o x y d u lé  tita n ifè re .
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tufacée, évidem m ent sur la voie de se transform er en 
ophite, m ais néanm oins n ’en ayant encore acquis ni la  
com position ni la texture caractéristique.

Le m assif gypseux est en contact avec les terrains 
cartennien et helvétien ; il a traversé le cartennien, m ais 
ne •paraîtrait pas avoir pénétré dans l ’helvétien (?)

GISEMENT DU CAP NOÉ.

M. Yélain  a trouvé près du cap Noé, à l ’em bouchure 
de l ’Oued A ntar et dans l ’îlot M okreun qui lu i fait face, 
une roche qu ’il a décrite sous le nom  de d ia b a se a n dé-  

s itiq u c  à  stru cture op hitiq u e. Nous n’avons pu n i voir ce 
gisem ent ni nous procurer des échantillons de cette 
roche ; m ais la description très précise que M. Vélain 
en donne ne laisse aucun doute sur sa liaison avec les 
ophites dont nous décrivons ici plusieurs types. Il m en
tionne du reste lui-m êm e sa nalure ophitique.

Cette roche perce dans le lias m oyen, ou elle se pré
sente dans les conditions suivantes : elle form e une 
nappe intercalée ou interstratifiée (?) dans les calcaires 
liasiques, qui se relie à un filon épais de 5 à 10 m ètres, 
situé au pied de la falaise. A u contact dans toute cette 

étendue, soit à la base de Ja coulée, soit sur les salban- 
des du filon, les calcaires sont profondém ent altérés ; 
ils sont transform és en une m arne grasse, onctueuse, 
verdâtre, avec veinules de silex vert jaspoïde.

La pénétration de l ’ophite dans le calcaire basique 
est surtout bien nette dans le petit îlot d’El-M okreun. 
Celui-ci, entièrem ent composé par le terrain basique, se 
m ontre traversé en son m ilieu par un large filon de cette 
m êm e roche ophitique, qui de chaque côté envoie de 
nom breuses ram ibcations, s ’entrecroisant et m odifiant 
aussi profondém ent les calcaires adjacents.

On ne saisit pas bien dans la description donnée par 
M. Vélain s ’il a d ’intention de dire que l ’ophite est 
exactem ent basique ou s’il la considère com m e ayant 
percé ce terrain. En particulier, par exem ple, il n’est 
pas spéciüé si la partie supérieure de la nappe éruptive 
a m odifié ou n ’a pas modifié le calcaire au contact ? Ce
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point est fondam ental, si la  couche liasique au contact 
de la partie supérieure de la nappe n ’est pas du tout 
m odifiée, on pourrait adm ettre qu ’on a là une ophite 
liasique ; ce serait la seule connue dans le pays. Si le 

calcaire est modifié, la .roche est certainem ent tertiaire 
et m êm e probablem ent très récente, vu  ses analogies 
avec les autres gisem ents connus.

Les pointem ents ophitiques voisins-de celui-ci (Zendal, 
Taouersm outh) percent aussi dans le jurassique, m ais 
ils ont nettem ent traversé l ’oxfordien ; ce qui ne donne 
du reste qu ’une lim ite m inim um  et perm et de les sup
poser tertiaires jusq u ’à preuve contraire. Il est m êm e 
presque possible de dém ontrer q u ’ils appartiennent à 
la fin du pbocène.

En effet, on peut rem arquer que tous les pointem ents 
ophitiques im portants que nous décrivons se trouvent 

exactem ent sur une m êm e droite : en joignant les points 
de Zendal-Taouersm outh au Djebel Skouna (Beni-Saf) ; 
cette droite passe sur le gisem ent du cap Noé et, pro
longée, s ’en va justem ent rencontrer le gisem ent d’Aïn- 
Nouïssy. Elle est dirigée Est 23° Nord, valeur assez voi
sine de la  direction des Alpes principales (20°,5 au Zen
dal).

La roche telle qu ’on la  trouve au cœ ur des filons est 
classée par M. Yélain parm i des diabases a n désitiqu es à  

stru ctu ré  o p h itiq u e, elle contient :

Le pyroxène augite est indiqué com m e se présentant 
en grandes plages incolores ou faiblem ent verdâtres. 
Ce faciès le rapproche beaucoup de l ’élém ent que nous 
déterm inons com m e am phibole dans les ophites andé
sitiques décrites ici.

Dans les filonnets m inces injectés dans le calcaire, la

F er  lita n é  avec enduit grisâtre.

l re et 2e 
cons.

O ligoclase  en crist. ophit. allongés. 
P y ro x è n e  a u g ite  englobant les élé-

Mat. d ’alt.

\ monts feldspathiques.

( C h lo rite .
( E p id o te  en baguettes divergentes.
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roche se m odifie et peut être classée pàrm i les gabbros  

la b ra d o riq u es à  stru ctu re  op h iîiq u e . Il y  a là un exem 
ple intéressant de réaction du terrain encaissant ; le 
feldspath oligoclase est devenu calcique et s’est trans
form é en labrador. Le pyroxène augite ci-dessus indi
qué est devenu diallagique.

REGION DE MSIRDA.

Il existe dans cette région des roches de trois natures 
bien différentes.

I o Des roches op h ito g ra n ilo ïd es  et op hitiq u es  avec gyp
ses éruptifs qui les accom pagnent (Taouersm outh, Zen- 
dal) ;

2° Des roches tra chytiques  en rapport avec les m assifs 
des Beni-M engouch et d’Attia ;

3° Des roches basaltiques aux environs de la Mersa 
d’Aïn-Adjeroud.

T a ou ersm ou th . —  On trouve au Nord-Est une roche 
éruptive incluse dans les m arnes schisteuses ; il n ’y  a 
pas de gypses au contact ; la roche m ontre une pâte 
d ’un vert pâle sur laquelle se détachent des lam elles 
soyeuses d ’un vert p lus foncé. Elle présente diverses 
variétés : des ophites analogues à celles décrites aux 
autres gisem ents, des types tufacés, enfin des échantil
lons à texture ophitogranitoïde qui sont très intéressants 
à com parer avec les roches de Cherche!! ; on y  dis
tingue :

I Baguettes ophitiques d 'o lig ocla se.

A m p h ib ole  déchiquetée.

Texture 1 Grains d ’ épidote. 

onhito- ’) Feldspath  en gr. crist. form ant des 

granitoïde ) PlaSes granitoïdes qui englobent
! tous les autres éléments.

M atière grise  résultant de l ’altération 
\ du fer titané.

Cette roche paraît bien être due à la cristallisation 
d’ une roche ophitique, m ais d’une façon plus com plète
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que d’ordinaire, sous l ’influence d’actions conduisant à 
une structure plus granitoïde.

Ces roches, de m ôme que celles du Zendal, ônt tra
versé l ’oxfordien.

Z e n d a l. —  L ’îlot éruptif com prend des pointem ents 
de gypse, de roche verte et une roche ophitogranitoïde, 
sur le  fond blanc de laquelle se détachent m al des élé
m ents colorés. Cette roche blanche ne rappelle p lu s du 
tout les ophites ordinaires ; il  est pourtant incontestable 
q u ’elle s ’y  rattache d ’une façon intim e.

Les roches vertës présentent un certain nom bre de 
variétés ; les unes franchem ent ophitiques ; les autres 
trachytoophitiques, dans lesquelles on voit une associa
tion des structures m icrolithiques et ophitiques, enfin 
des représentants tufacés.

La roche blanche est plus intéressante, elle représente 
un typ e q u ’on ne connaît que là en Algérie-: c ’est une 
op hite g r a n ito ïd e  à· d ia lla g e .

i Feldspath  olig oclase  en gr. crist. allon
gés.

D ia lla g e  en plages m oulant les oligo-

I
clases.

Sp hèn e  en plages attenant au fer ti- 
tané.

E p id ote.

Feldspath en plages granitoïdes (or- 

■ those o u  oligoclase) m oulant tous les 
autres élém ents.

Il est à rem arquer que le  diallage est parfois altéré, 
m ais c ’est en produits ferrugineux, en calcite et en chlo- 
rite ; la transform ation en am phibole par ouralitisation 
n ’est pas visible.

Les roches trachytiques du m assif de M sirda se ren
contrent au Zendal ; elles sont peu développées, n ’y  
présentent pas grand intérêt ' et se rattachent au x  ro
ches du m assif voisin d ’Â ltichK iss, où elles sont m ieu x 
caractérisées. Ce sont des tra chyandésites.

A  la  suite de la région Msirda, vers l ’Ouest, se trouve

Pâte
ophito

granitoïde
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le m assif des B en i-M engouch  (cap Milonia), où les roches 
font encore partie de la fam ille des trachyandésites, dont 
elles présentent plusieurs variétés.

Les roches basaltiques de Msirda sont plus intéres
santes et m ieu x définies. On les rencontre principale
m ent aux environs de l ’Oued Aïn-Adjeroud, près de la 
Mersa du m êm e nom. Elles ont traversé l ’helvétien, 

c ’est tout ce qu’on peut en dire actuellem ent. Elles pré
sentent un aspect noir, com pact, luisant et consistent en 
dolérites à stru ctu re  o p h itiq u e. M algré cette structure,.' 
nous les séparons des ophites pour les rattacher aux 
basaltes, auxquels toutes leurs affinités les relient bien 
plus intim em ent. Il existe du reste des term es à grains 
fins qui seraient plutôt à classer dans les basaltes m êm es.

' Néanmoins, on ne peut pas s’em pêcher de rem arquer 
que c ’est à la suite de la région (Zendal) où le diallage 
com m ence à se m ontrer dans les ophites et à y prendre 
la place de l ’am phibole que l ’on trouve justem ent ces 
dolérites diallagiques à structure ophitique. V oici la 
com position de la roche de l ’Oued Aïn-Adjeroud :

! Gr. m icr. la b ra d o r  allongés, domi-
[ nants, angles d ’extinction générale- 

Pâte ) m ent trop faibles.
cristalline j P y ro x èn e  d ia lla g iq u e  englobant les

f m icr. feldspathiques.
\ M atières ch loriteuses o u  serp en tin ëuses.

f A n o rth ite  en gr. crist.
A ne. cristaux ] P é r id o t  en petits grains dissém inés.

[ F er o x y d u lé  tita n ifère .

MASSIF DU KISS (ATTIâ ).

Les m ontagnes de cette région form ent un cirque 
im m ense ouvert à l ’Ouest, com prenant com m e points 
prin cipaux le Djebel Skouna au Nord, les pitons du 
Menasseb-Kiss au Sud, puis entre ces points extrêm es, 
form ant l ’ellipse, Tizi-Aïcha, le Djebel Bou-K hikheit, le  
Djebel Coudiat-Bessam.

L a grande m ajorité des roches de cette région est for-
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m ée par des roches trachytiques, variant des trachytes 
presque francs au x  trachyandésites et au x  andésites 
franches. Ces roches sont très analogues .à celles des 
Beni-M engouch (cap Milonia) et aussi à certaines de 
celles du Djebel Mzaïta (en face les îles Habibas). Elles 
sont en contact avec des roches basaltiques en quelques 
points et celles-ci les ont percées et m odifiées, ainsi 
qu ’on peut le voir en plusieurs endroits (Haï-Harbourg, 
Oued M ellouck, Sidi-Khatir).

Le terrain sédim entaire au contact est le p lus géné
ralem ent de l ’oxfordien, qui a naturellem ent été percé et 
m odifié ; m ais au nord du Massif, la roche form e une 
série de caps trachytiques sur lesquels viennent se 
lim iter les terrains tertiaires du voisinage. A  l ’Oued 
Sidi-Yousef on peut voir que le terrain sahélien est for
m é au x  dépens du trachyte d’une façon tout à fait ana
logue à ce que l ’on rem arque à la Mersa Bouzudgar 
(cap Figalo). Il paraît donc encore y  avoir eu là éruption 
sous-m arine et la  roche éruptive trach ytiqu e se serait 
form ée à l ’époque m êm e des prem iers dépôts sahéliens. 
V oir à ce sujet ce qui a été dit à l ’étude du m assif de 
Mzaïta. Les basaltes qui traversent les trachytes seraient 
alors probablem ent pliocènes.

Les roches trachytiques ont un aspect fam ilial assez 
constant ; elles m ontrent une pâte com pacte blanche, 
grisâtre, violacée, sur laquelle se détachent de grands 
cristau x  hexagonau x de m ica noir. Elles paraissent sou
vent assez altérées et, en effet, au m icroscope, les pla
ques confuses sont en grande m ajorité. Les m ontagnes 
trachytiques form ent des pitons pointus, escarpés, sou
vent à structure colom naire. La tra ch y a n d êsite  du Sidi- 
M’Abm et-ben-Aya présente la  com position suivante :

Pâte ( M icr. feldsp a th , m al form és, consti-
am orphe ] tuant surtout des plages nuageuses

abondante ( peu distinctes. S a n id in e . O ligoclase.

/ M ica  b ru n .

Grands
i .A m p hib ole  brune.

cristaux
< P y ro x è n e  rare.
/ Orthose.

• \ P la g io cla se  (labrador).

(Les roches éruptives). 6
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Les roches basaltiques se voient au Coudiat Bessam , 
où elles form ent un m assif en contact avec le trachyte, 
m ais on ne peut pas bien y  étudier les rapports récipro
ques des deux roches. Un autre point au Nord-Ouest 
m ontre au contraire très nettem ent leurs relations ; 
dans le bas des petits m am elons, sur l ’un desquels est 
bâti le  m arabout de Sidi-Kathir, on observe des masses 
noires assez étendues, puis plus haut (Sidi-M ellouck), 
on trouve de véritables filons de basaltes, traversant les 
trachytes dont toute la région est form ée. Les filons 
varient d’épaisseur, depuis quelques centim ètres jusq u ’à 
un ou deux m ètres. A  leur contact, les roches trachy- 
tiques, rosées et blanches, sont transform ées en une 
pâte rappelant la brique.

Ces roches basaltiques sont constituées par des basal

tes d o léritiq u es  qui se relient aux dolérites ophitiques de 
la Mersa Aïn-Adjeroud (Msirda).Elles présentent néan
m oins une particularité, c ’est d’être très peu basiques 
et penchent au m oins autant vers des term es andésiti- 
ques que vers des term es plus basiques.

RÉGION d ’AIN-TÉMOUCHENT.

Le m assif éruptif des environs d’Aïn-Témou client est 
d’une étendue considérable. Il a en m oyenne un diamè
tre de 14 kilom ètres, tant du Nord au Sud que de l ’Est 
à l ’Ouest. Il s’étend de Tém ouchent au village des Trois- 
Marabouts vers le Nord, suit la  vallée de l ’Oued Senam , 
qui est creusée dans le basalte, atteint Aïn-Tolba à 
l ’Ouest et les environs du Djebel Afsa et du Djebel Guer- 
rien au Sud-Ouest. A u Sud, lim ité vers Aïn-K ial, il re
m onte dans une direction presque m éridienne ju sq u ’à 
Aïn-Tém ouchent.

Les terrains sédim entaires au contact sont l ’éocène  ; 
Y h elvétien , qui entoure presque com plètem ent le m assif ; 
le p lio c è n e  au Nord-Ouest ; enfin des fo rm a tio n s q u a ter

n a ires  a n cien n es  sur la route d’Aïn-Tém ouchent aux 
Trois-Marabouts, du côté d’Aïn-Kial et à Chabet-el-Leham.

Les roches éruptives sont uniquem ent form ées par 

différentes variétés de basaltes, dont quelques-uns sont
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intéressants en tant que roches am phigéniques. Ils sont 
pour la plupart très récents, et l ’on peut dire que la 
grande m ajorité de ce m assif est quaternaire, si ce n ’est 
pas m êm e presque actuelle. Des indices un peu frustes de 
cratères paraissent encore visibles en quelques localités.

A u x  environs im m édiats d ’Aïn-Tém ouchent, des cal
caires blancs sont superposés à des coulées basaltiques 
prism ées. Le calcaire renferm e des fragm ents de basalte 
qui lui est donc antérieur. En continuité de ces dépôts 
se trouve, plus à l ’Ouest, d ’autres coulées basaltiques 

qui, elles, sont superposées au calcaire.
A  Chabet-el-Leham , le basalte perce le terrain avoisi

nant qui est constitué par une m arne grum eleuse 
blanche qui renferm e des h elix  (helix lactea, bulim us de
collatus), et appartient au quaternaire ancien. La roche 
form e un grand plateau s’étendant depuis le village jus
qu’au défilé de la Chair (Chabet-el-Leham). On y  trouve 
des tufs et une roche com pacte, souvent vacuolaire, 
form ant des prism es pentagonaux disposés verticale
m ent. Elle est constituée par un basalte  passant à la 
variété lim b u rg ite  ; les m icrol. d ’augite et de fer oxydulé 
sont très abondants, les m icr. feldspathiques rares et 
peu visibles, le péridot est en petits cristaux altérés et 
transform és en une substance orangée, m ais la roche 
contient aussi de grands peridots et p yroxènes visibles 
à l ’œil nu.

A  l ’Oued-Senam  (village des Trois-M arabouts), le lit de 
la rivière est creusé en partie dans le basalte et dans 
une form ation helvétienne calcarifère.

Ces calcaires servent de substratum  au basalte qui les 
a métamoTphisés ; et ceux-ci sont recouverts par endroits 
par la couche grum eleuse blanche quaternaire. Là 
encore, sur les deu x rives, le basalte form e des p lateaux 
d ’altitude presque uniform e. La rochè est com pacte, d’as
pect brunâtre, et à l ’œil nu sem ble se rattacher à des 
variétés tufacées ; elle est différente de la roche précé
dente et peut être considérée com m e une augit-andésite 
ou une labradorite .très vitreuse.

A  Aïii-Tolba; sur la route d’Aïn-Tém ouchent, on ren
contre des dépôts d’eau douce form és par des sables
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quaternaires très fins, hom ogènes. Une couche de basalte 
les a recouverts ; elle est form ée par un m agm a de frag
m ents à l ’aspect de pouzzolanes. ^

A u  deu xièm e pont, près d’Aïn-Tolba, on voit dans la 
tranchée de la  route plusieurs coulées alternatives super
posées de basaltes et de m arnes blanchâtres, de boues 
à élém ents éruptifs et de parties noires scoriacées. Ces 
couches paraissent devoir être considérées com m e des 
coulées réelles ém anées de cratères. Dans la couche 

scoriacée se trouvent des h elix , et ces basaltes seraient 
quaternaires.

A  la tuilerie d’Aïn-Tolba, la route est coupée dans le 
terrain pliocène. Elle m ontre le basalte superposé aux 

argiles gréseuses de cette form ation et les m étam orphi- 
sant. Cette roche est grise, un peu vacuolaire parfois, 

. sa structure et sa coloration rappellent celle des téphrites 
d ’A uvergne ; elle est form ée par un basalle à  am phig ène. 

Indépendam m ent de sa com position, car les roches de 
cette nature sont rares en A lgérie, elle présente l ’intérêt 
de définir d’une façon un peu plus précise l ’époque 
d ’éruption des roches du Djebel Guerrien, du Djebel Afsa 
et d’Aïn-K ial, pour lesquelles on n ’avait pour substra
tum  que l ’helvétien m étam orphisé. Les roches de ces 
trois localités, et en général de la région, sont identiques 
à celles d ’Aïn-Tolba.

A u x  environs d’Aïn-Kial, la roche est en coulées pris- 
m ées recouvrant des boues basaltiques qui sont elles- 
m êm es supportées par une m asse scoriacée m élangée de 
terre alluvionnaire.

A u  Djebel Guerrien et au Djebel Afsa, la  roche basal
tique form e des pitons, contrairem ent à son habitude 
ordinaire de se disposer en plateaux.

V oici la  com position détaillée de ce basalte à  a m p h i

g èn e :

I M icr. p yroxène.

Pâte am orphe \ M icr. de fe r  o x y d u lé  dissém iné, 
abondante j M icr. feldspath , divers.

( A m p hig èn e  de deuxièm e consolidation.

Grands cristaux ^
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Le péridot paraît m anquer dans les roches du Djebel 
G uerrien ; il est assez abondant dans celles d ’Aïn-Kial. 
11 n ’y a pas d ’hauyne dans la roche et il ne paraît pas y  
avoir de nephéline ; le. genre de cette roche la ferait 
ranger parm i les leucotép h rites  p lutôt que parm i les 
leucitophyres. -

Cratères. —  A  5 kilom ètres sud-est d’Aïn-Tém ouchent, 
l ’endroit appelé lac de G a n a h , qui était autrefois en partie 
rem pli d’eau pendant l ’h iver, m ontre un genre de dépres
sion qu ’on paraît pouvoir considérer com m e représen
tant un cratère ancien. Cette dépression, q ui a près d’un 
kilom ètre, affecte la form e circulaire ; elle est entourée 
par un léger talus, form é lui-m êm e par une succession 
d’assises de boues éruptives noires et basaltiques, avec 
des alternances de m agm a pouzzolaniques noirs et rou
ges et des coulées de basalte prism é. Il sem ble assez 
net q u ’on ait là  sous les y eu x  le bord d’un ancien cône 
de déversem ent. Les stratifications sont discordantes 
dans de faibles distances et présentent toutes les  direc
tions possibles quand on les note sur toute la  périphérie.

L e centre de cette dépression est constitué par une 
pouzzolane rouge, et un puits d ’exploitation m ontre sur 
une épaisseur considérable la pouzzolane hom ogène. 
Cette roche spongieuse form e tout le fond de la dép res
sion. A u  D ayat-Anem sir, au sud du village des Trois- 
M arabouts, se m ontre une form ation analogue à celle-ci.

P ost-scrip tum . —  Cette notice était entièrem ent com po
sée et m êm e en partie tirée lorsq u ’en lisant la  brochure 
récem m ent publiée par M. M ichel L évy  sur la classifi
cation des roches j ’ai appris l ’existence du m ém oire de 
M. Marcel Bertrand sur la répartition géographique des 
roches éruptives en relation avec les plissem ents terres
tres, et celle de la  note de M. Le V errier sur les causes 
des m ouvem ents orogéniques (B u ll. S o c. géol. 1888).
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Je ne puis m ’em pêcher de signaler ici l ’accord rem ar
quable qu’il y  a entre les conséquences de ces deux 
m ém oires et les résultats du présent travail, tous trois 
obtenus d ’une façon com plètem ent indépendante, trai
tant des sujets tout à fait différents pour aboutir à des 
conclusions analogues. Car en som m e M. Bertrand traite 
une question de géographie générale ; M. Le V errier 
développe une conception théorique sur la conductibilité 
des roches ; et nous-m êm es avons fait sim plem ent 
l ’étude pétrographique d ’une région spéciale ; de p lus, 
com m e je le disais ci-dessus, quand nous avons fait ce 
travail, M. Flam and et m oi, les publications précédentes 
nous étaient inconnues. L ’accord n ’en est que plus im por
tant, et le fait des récurrences m ultiples en relation 
avec les plissem ents terrestres (non seulem ent des 3 ou 
4 grandes récurrences fondam entales dém ontrées par 
M. Bertrand, m ais des sous-récurrences acides existant 
dans le cours d’une des grandes périodes et dont nous 
établissons ici d ’une façon précise le rapport avec les 
dislocations contem poraines) paraît exprim er une réalité 
de. la nature.

Il sem ble donc qu ’on puisse considérer com m e fondée 
la loi suivante : T ou te d is lo c a tio n  terrestre p r o d u isa n t u n  

p lissem en t m o n ta g n e u x  est accom pagnée d ’u n e  récu rren ce  

a cid e  et p a r fo is  g ra n ito ïd e  d a n s la  série éru p tiv e  contem 

p o ra in e .

Cette récurrence ne se produit que dans la zone qui 
subit la dite dislocation. P our être précis, il faut ajouter 
qu ’ici, en A lgérie, l ’accord n ’ést vérifiable que pour les 
plissem ents dont t la direction est voisine de celle des 
parallèles terrestres, et qu ’on pourrait appeler plisse
m ents équatoriaux.

Les plissem ents dont la direction est voisine des m éri
diens se sont très peu fait sentir dans ee pays, trop peu 
pour qu’on puisse y  étudier leur influence. Les dates de 
ces plissem ents correspondent en général avec celles des 
éruptions basiques, m ais cela ne provient vraisem bla
blem ent que d ’une coïncidence fortuite avec la baisse 
graduelle d’acidité à partir de chaque récurrence. En 
effet, les plissem ents m éridiens alternant presque tou-
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jours avec les plissem ents équatoriaux, leurs dates doi
vent par cela m êm e coïncider avec  celles des périodes 
basiques qui ont su ivi les récu rren ces équatoriales aci
des.

Quoi qu’il en soit, la  loi se vérifie très bien ici pour 
tous les phénom ènes im portants de dislocation.

A  propos de la note de M. Bertrand, je ferai rem ar
quer que si nous avons indiqué dans les généralités de 
ce travail les éruptions tertiaires com m e débutant par 
des granités, cela n ’est pas absolum ent certain. Il existe 
à Collo des serpentines provenant de lherzolithes dont 
on ne sait pas exactem ent l ’âge, et c’est pour cela que 
nous ne les avons pas citées dans les généralités, m ais 
qui peuvent être antérieures au ligurien  et par consé
quent au granit, ainsi que nous l ’avons m entionné dans 
l ’étude détaillée du m assif de Collo.

Il est cu rieu x  de rem arquer qu ’on trouve aussi à 
Mzaïta quelques serpentines et que leur présence pour
rait être rattachée à la récurrence des Baléares.

Il y  aurait égalem ent des rapprochem ents intéressants 
à faire entre les roches en  re ta rd , trop récentes, signalées 
par M. Bertrand dans le trias (syenite à pyroxène de 
Monzoni, m icrogranulite à pyroxène de Saxe) et les 
roches de Cherchell, q u ’on peut classer aussi l ’une com 
m e syenite à m ica noir et pyroxène et l ’autre qui se 
rapproche assez d’un type de m icrogranulite à pyro
xène ; la structure m icropegm atoïde du quartz et de 
l’orthose y  est m êm e présente. Ce rapprochem ent devient 
encore plus prononcé si on y  ajoute celui signalé par 
M. Bertrand entre la syenite de M onzoni de la chaîne 
hercynienne et les syenites à diallage et zirconienne de 
N orw ège appartenant à la chaîne calédonienne ; et si 
l ’on se souvient que nous avons signalé de m êm e en 
passant l ’existence d ’une certaine analogie entre les m i
cas allongés de l ’une des roches de Cherchell et l ’as- 

trophyllite de Norwège.
J. C.

0 + 0
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