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B I B L I C.J'f r~ C A 

Het zal niemand verwonderen dat dit proefschrift begint met 
enkele woorden van dank, gericht tot hen, die mij tot dusver 
geleid hebben. Ik heb er naar gestreefd deze regels te doen beant
woorden aan het ze.Jfde ideaal, dat mij bij het schrijven van het 
wetenschappelijk gedeelte voor oogen stond : waarheidsliefde; 
1nogen zij daaraan hun waarde ontleenen. 

Gij, Hooggeleerde RuTTEN, Hooggeachte Promotor, zijt voor 
mij - evenals voor uw andere leerlingen - . een vader in den 
ideeelén zin. Slechts zij, die het voorrecht hebben genoten, de el 
uit te maken van het gezin « Geologische excursie onder leiding 
van Prof. Rutten », zullen bevroeden hoe zeer ik dat meen. Met 
raad en daad hebt ge mij ten allen tij de ter zij de gestaan; uw 
kennis, uw werkkracht en uw critische geest zullen mij steeds ten
voorbeeld strekken. 

Ook Gij, Hooggeleerde · ScHMUTZER, hebt me uw raad nooit 
onthouden; van uw opmerkingsgave en uw inzicht heb ik zeer 
tot mijn voordeel herhaaldelijk kunnen profiteeren. Moge dit 
mij ook in de toekomst vergund zijn. 

Dank zlid uw onvergetelijke voordrachten, Hooggeleerde 
NIERSTRASZ, heb ik een groote liefde voor de dierkunde opgevat. 

Aan uw bereidwilligheid, Zeergeleerde STRENGERS, dank ik 
de analyses van enkele gesteenten. 

Ook U, Zeergeleerde ScHUURMANS STEKHOVEN en Hooggeachte 
FDORSCHÜTz, ben ik dankbaar voor de vriendelijke hulp, die ik 
in mijn studententijd van U or;tdervinden mocht. 

Ten laatste uit ik mijn dank aan U, Waarde VAN DIJK, voor 
de keurige uitvoering van de kaart en de profielen. 
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lntro(:tuction 

.ftiBLlúTECA 

Bien que le Jura ait été a la fin du siecle dernier l'une des 
montagnes les mieux connues du monde, il n'en a pas été de 
meme a partir de cette époque. Le développement de nos con
n aissances sur sa structure n'a pu marcher du meme pas que 
celui de beaucoup d'autres régions. 

C'est surtout Albert HEIM qui a beaucoup augmenté les notions 
que nous possédions sur le Jura par le résumé tres clair qu'il en 
a donné dans la « Geologie der Schweiz ». Mais les régions qu'on 
a étudiées depuis en détail, paraissent montrer des détails inté
ressants, qui ne cadrent pas tous aussi bien avec le schéma de 
HEIM : Ce sont en particulier les theses de SPRECHER et de TUTEIN 
NoLTHENius, sur le décrochement de Vallorbe-Pontarlier. 

Etant donné les intéressants résultats de ces ouvrages, nous 
avons pensé qu'il serait désirable d'explorer d'une maniere dé
taillée la région du décrochement de Morez, surtout paree que 
les cartes géologiques préexistantes, savoir celles de BouRGEAT 
et de ScHARDT, ·ne montrent que des décrochements sans frac
ture. Cette région était tout spécialement intéressante paree que 
deux décrochements a déplacement opposé se coupent l'un l'au
tre pres de la Chaille. Gr.ace a l'existence de cartes a courbes de 
niveau, un levé détaillé était possible. Des 1922, M. Em. DE MAR
GERIE avait déja remarqué dans sa bibliographie que les envi
rons de Morez se pretent tres bien a une étude détaillée. 

Nous pouvions nous associer a la these de M. LAGOTALA sur le 
décrochement de Saint-Cergue et a la notice de M. PANNEKOEK 
sur le prolongement de celui-ci. 
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t· T~u:.s 1~~ · l~vés furent exécutés durant les vacan ces d ' été de 
1928-1931 sur des agrandissements photographiques : 1 : 10.000 
des feuilles, 1 : 20.000 a courbes de niveau de l'état-major ; plu
sieurs de mes confreres ont participé au travail. 

Afin de déduire tous les détails de la tectonique, il était indis
pensable d'étudier assez amplement la stratigraphie, elle aussi. 
Pour cela, je pouvais me baser sur les travaux détaillés et exacts 
de SAUTI.ER, BERTRAND, BouRGEAT et FALCONNIER, tout en com
parant mes résultats avec ceux des ouvrages mentionnés plus 
h~ut et avec ceux de LEE, de JOUI{OWSKY et FAVRE ·et de FAVRE 
et RICHARD. On trouvera la liste des ouvrages qui traitent notre 
région, dans la bibli~graphie placée a la fin de ce travail; quand 
il sera nécessaire ces publications seront discutées dans le cours 
du texte. 

Notre ouvrage commence par la Stratigraphie, puis vient la 
.Tectonique, suivie de considérations générales sur la structure 
de la région; la partie paléontologique est reportée a la fin comme 
appendice. 

Nous ne terminerons pas cette introduction avant d'avoir re
mercié ceux qui ont facilité nos études en nous prodiguant leurs 
conseils précieux. Trois personnes, avec un dévouement mer
veilleux, ont appliqué une grande partie de leur activité a la r éa
lisation de cet ouvrage. En premier lieu je veux nommer ma 
femme, qui m'a sans cesse aidé moralement, qui, avec une ap
plication sans défaut, m'a assisté en secrétaire et en dessina
teur. 

Mon cher maitre vénéré, M. le Professeur L. RuTTEN m'a fai t 
profiter 9-e son esprit critique pour la solution des problemes qui 
se présentaient aussi bien sur le terrain que dans son labora
toire. En outre, il a mis a ma disposition le matériel de son la
boratoire et l'activité de ses employés. J'ajouterai meme que sa 
femme et ses enfants m'ont aidé dans la recherche des fossiles. 

Enfin M. le Professeur F. RoMAN ne m'a non seulement ho
noré par l'acceptation dans sa revue de ce modeste premier ou
vrage d'un étranger dans le Jura, mais encore il a emp~oyé son 
temps précieux a en améliorer le fran<;ais peu correct. En outre, 
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il ne m'a pas privé de ses bons conseils; de plus, il a déterminé 
les quelques Ammonites du Bajocien et Bathonien que j'ai pu 
recueillir. 

Inutile de dire que nos meilleurs remerciements vont a lui en 
premier lieu. 

Outre les trois personnes susdites, beaucoup d'autres m'ont 
preté leur bienveiilante collaboration. C'est d'abord M. J. FAVRE 
a qui je dois heaucoup, puisqu'il m'a aidé a m'orienter dans la 
paléontologie du Jura et -qu'il nous a cédé une large place dans 
son cabinet de travail. 

Si j'avais pu profiter plus longtemps de la riche expérience 
de MM. RoMAN et FA VRE, la partie paléontologique de cet ou
vrage ne serait pas devenue si accessoire. 

De meme nous avons joui d'une grande hospitalité et d'une 
large occasion de travail dans le laboratoire de M. le Professeur 
L. W. CoLLET. Lui, ainsi que son chef des travaux, M. Ed. PARÉJAS, 
et ses éleves, m'ont offert leur aide de la plus sympathique fa
ºon. Outre l'hospitalité que j'ai trouvée au Musée d'Histoire na
turelle de la ville de Geneve, dont le directeur, M. REVILLOD, est . 
prié d'accepter mes remerciements, j'ai profité encore d,e celle 
de M. le Professeur G. DAINELLI, directeur de l'lstituto Geologico 
de Florence. Enfin, M. le Docteur Claude GAILI ... ARD, directeur du 
Musée d'Histoire naturelle de la Ville de Lyon m'a permis d'étu
dier la belle collection de Valfin. 11 a eu, de plus, l'amabilité de 
m'envoyer un des types de cette collection a Utrecht pour me 
permettre une plus ample étude. 

Quelques originaux de G. G. Gemmella.ro m'ont aussi été en
voyés par M. le Professeur R. FABIANO, directeur de l'Istituto 
Geologico de Palermo. 

M. L. F. SPATH, D. Se., du British Museum natural history, a 
été assez aimable pour déterminer la plus grande partie de mes 
Peri.sphinctes. J'ai eu des entretiens aussi agréables que fruc
tueux avec MM. Et. JouKowsKY, A. JAYET, A. LANQUINE, A. FAL
CONNIER et A. RICHE. 
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M. le Professeur A. LACROIX et M. l'amhassadeur de la Fran~e 
. . . .. . "' 

a La Haye ont bien voulu me donner des introduction~ auptes 
des maires des communes ou j'ai travaillé. 

M. PÉCLET, des Rousses, s'est intéressé a nos travaux sur le 
terrain et nous a donné un bel exemplaire de Natica -leviathan. 
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PREMIERE PARTIE 

Stratigraphie 

Générali tés BIBLIOTECA 

Les niveaux a fossiles carad:éristiques étant rares dans la ré
gion envisagée, nous nous baserons surtout sur la lithologie. 11 
en résulte que la valeur stratigraphique de nos limites n'est pas 
grande. 

BouRGEAT et BERTRAND ayant démontré la grande variabilité · 
lithologique de presque chaque niveau, et afin de ne pas risquer 
de prendre pour (a regle un développement exceptionnel, nous 
avons toujours tach¿ de relever des coupes a plusieurs endroits. 

Nous commencerons c.haque description par celle du type, qui 
s'appliquera a !'ensemble de l'étage ou sous-étage; sauf indica- . 
tion . contraire résultant de la description des diverses coupes, 
chaque couche présente les caracteres du type. Quant aux dé
tails exceptionnels des niveaux, nous ne décrirons que ceux qu'on 
ne peut pas trouver chez . ~TALLON, BouRGEAT et, pour les étages 
supérieurs au Portlandien, surtout chez SAUTIER. Leurs descrip
tions détaillées sont encore tres au courant, et basées sur des 
quantités immenses de fossiles. 

Nous ferons usage des abréviations suivantes : c.= calcaire (s), 

RAVEN L 
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m. = marne ( ), m-c. = marno- alcaire ( ). Je dénomm e « bico
lore » toute le roche qui pr · entent en état frais une couleur 
gris-foncé, s'altérant uperficiellem nt en beige plus ou moins 
brun. 

Comme calcaire << micro-grumeleux » nous décriron s ceux, 
dont la pate n'est pa · galement compacte, mai présente de pe
tite mas e compacte dan un ciment généralement plus cris
tallis · et toujour plu tra.n lucid . Souvent ces grumeaux con
tiennent une concentrati n d pigm nt ou de ubstances argileu-
e, . Elle peuv nt avoir de f rmes arrondies variables, leurs con

lours pr entent toute le grad tions d'une limite tres nette au 
pa age in ensible au ciment, dan le premier cas ii est souvent 
1mpo ible de le di tinguer de galet . M. E. JouKOWSKY (*) vient. 
de les ob erver en voie de formation sur le fond du Lac Léman, 
le ciment étant de la pyrite, le constitutif intégrant des granules 
de calcite. Quelques coupes minces nous ont montré que la cris
tallisation de la pate peut influencer la forme des grumeaux. 

De ce grumeaux a des oolithes il n'y a qu'un pas. En effet plu
sieurs coupe montrent que la structure concen~rique et radiée 
de ient invisible si l'oolithe renferme trop de granules non-orien
tés. Comme nous estimons qu'il ne convient pas de réunir sous 
le nom d'oolithes tous les éléments qui sont ronds ou ovales, ainsi 
que le font TWENHOFEL et HATCH and RASTALL, nous employerons 
la classification suivante des calcaires, d 'origine physico-chimique, 
en nous basant en gf.~h,de"·p·aÍ:tfe · ·sur:~~Il\KEL. 

1) structure 1~1?-~ .. ~y.tfi'q~-~-a· -.p~~.fqis radiée visible, contours 
extérieurs;'e(1imites des cou.clies concentriques nets. 

a) diametre.J rn.'a~imtÚn 2 inm.: odlithes typiques. 
b) plus gran4'> pisolithes typiqu~s. 

2) La structure. ~oricentrique est ~eti.le visible, mais les écail
les sont p~t,f~~s peu distinctes; contours nets. 

a) diametre rn'a~ü:J;Ium 2 mn(: ·.oolithoi.des. 
b) plus grand : pis~Üthoi.d~s : . 

3) pas de structure intern~ visibie, contours nets. 
a) diametre maximum 2 mm.: suboolithes. 
b) plus grand: subpisolithes. 

(*) Communication orale. 
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4) pas de structure réguliere du tout, cont.ours peu nets, for
mes tres variables. 

a) dia metre maximum 2 mm.: grumeaux, structure mi
cro-grumeleuse. 

b) plus grand : grands grumeaux, structure grumeleuse. 
5) calcaires compacts, lithographiques, etc. . 

Il va sans dire qu'il y a de passage graduel entre toutes ces di
visions. Surtout les numéros 1, 2 et 3 sont liés intimement par 
leurs formes rondes ou ovales et leur genese semble etre la meme, 
aussi on peu t les réunir sous le 'nom d 'oolithes dans le sens large. 

Les term es de microbreche et pseudo:..oolithe peuvent etre r é
servés aux formations détritiques. 

Pour nos descriptions nous avons fait usage des observations 
résultant de l 'étude de 300 coupes minces, :riéanmoins nous 
n'avons pas identifié chaque minér al. Notons cependant !'extreme 
rareté du zircon, par rapport au quartz clastique. 

Au point de vue paléontologiqu.e, nous avons attaché un inté
ret tout particulier a la récolte des fossiles. Le résultat de nos 
recherches étant inférieur a celui des auteurs qui nous ont pré
~édé et a celui qui a été obtenu dans les régions environnantes, 
nou s n 'avons déterminé que les exempla.ires typiques, surtout en 
ce qui concerne les Brachiopodes, Trigonies et tous les fossiles 
du Spongitien. 

BIBLl u 'fECA 
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Jurassique inférieur 
(DOGGER) 

BAJO CIEN 

BIBLIOT_ECA 

. Type : Calcaires microgrumeleux (les grumeaux ayant un dia
mNre de 0,2 mm. en moyenne), presqne toujours spathiques, 
surtout les couches les plus grossieres. Ces calcaires, qui sont 
toujours bicolores, sans qu 'ils deviennent tout a fait bruns, sont 
divisés en bancs distincts de 10 a 160 cm.; parfoi s ils alternent 
avec des marnes ou marno-calcaires microgrumeleux, gris-foncé, 
plus ou moíns feuilletés. Les débris d'Echinodermes ne font 
jamais défaut mais ils ne prédominent que rarement, les Fora
miniferes, les Coraux et les Bryozoaires sont toujours rares. 
Dans toutes les coupes minces nous avons trouvé quelqu~s 

grains de quartz clastique. 
La partie inférieure du profil ci-joint est basée sur des obser

vations faites pres d'En Aris et le long du . ruisseau qui traverse 
le flanc SE. de l'anticlinal 7; la deuxieme colonne s'applique 
aux épaisseurs constatées dans le ruisseau. Les niveaux 13 et 
14 ont été mesurés le long du ruisseau de « chez Gaillau », on 
les affleurements sont tres bons. Les épaisseurs indiquées dans 
la troisieme colonne ünt été observées a l'emplacement de la 
gare de Morez. Les épaisseurs des parties recouvertes de végé
tation ou d'éboulis sont marquées entre ( ), de plus elles sont 
comprises dans l'épaisseur totale du niveau. Les affleurements 
étant peu continus surtout pres de l'axe de l'anticlinal 7, les 
épnisseurs des niveaux 1-9 sont peu exactes. 
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CoÚpe - ~ tratigraphique combinée 

Roisseaux Gare 
Nlveaox metres metres 
15) 11,5 plus de 8 Base du Bathonien : C. un peu bicolores, 

14) 6 

13) 5 a 6 

tout a fait compacts ou micro-grume
leux, le diametre des grumeaux ne dé
pa ant que rarement 0,1 mm., bancs de 
30 a 170 cm., alternant avec m.-c. feuil
leté , gris-foncé, jusqu'a 10 cm. On y 
trouve de grain de pyrite de meme 
gros eur que le grumeaux. On y ren
contre de rares débris d' Echinodermes et 
de coquilles, et quelqwes Foraminiferes. 
Dan d'autres couches les organismes 
font défaut. Le quartz clastique est 
moins rare que plus has : dans un cercle 
de 2 mm. de diametre on trouve en 
moyenne 8 grains, ayant un diametre 
jusqu 'a 0,09 mm. Ce niveau nous a four
ni Rhynchonella sp. et un fragment de 
Parkinsonia cf. depressa Qu. var. crassa 
NICOLESCO. 

5 M. typiques, occupant les deux tiers du 
volume total, alternant avec c. marneux 
plus fins que le type, se délitant en pla
ques irrégulieres. Les couches respecti
ves de m. ou c. sont p~u épaisses, et dis
continues. Ce niveau nous a fourni une 
Pholadomya Murchisoni, Sow. dans le 
ruisseau de « chez Gaillau ». 

5 (3,5) C. un peu marneux, et dans la moitié su
périeure beaucoup plus fins que le type, 
en bancs de 1 O a 60 cm., se délitant en 
plaques tres irrégulieres, alternant avec 



Ruisseaux Gare 
Niv. m. m. 

12) 
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m. typiques un peu sableuses, en couches 
de 5 a 10 cm. A Morez la base est -tres 
riche en débris d'Echinodermes. Le 
quartz clastique est un peu plus abon
dant que dans le type. 
L'affleurement en face de la gare des 
marchan di ses de M<?r~z ·no u s . a f ourni _les 
fossiles suivants : Terebratula, Pholado
mya et autre Sinupalliate, indét. Les 
Ammonites : Parkinsonia cf. pseudopar
kinsoni WETZEL, Cadomites Humphriesi 
Sow. (stade coronatiforme). 
Les couches fossiliferes, se trouvant de 
3 a 4,5 m. sous le toit, sont peu conti
nues, nous ne les a.vons observées qu'a 
Morez. On y trouve de la pyrite, en par
tie concentrée dans les fossiles. 

10 C. différant du type par la forte prépon
dérance d' oolithes ty piques, ayant un 
diametre de 1/4 a 1/2 mm. Notons que 
ces oolithes ne deviennent visibles a 
l'reil nu que dans la zone altérée, qui est 
plus jaunátre et plus claire que celle de 
la roche typique. Da.ns le metre supé
rieur des m.-c. typiques sont intercalés. 
L'affleurement nous a fourni une Rhyn
chonella. 

11) - 17,5 a 18 c. différant du type par la prépondérance 
d'oolithes typiques, de grosseur varia
ble. Elles peuvent atteindre un diametre 
de 1 mm. pres du toit, ou les débris 
d'Echinodermes augmentent. A l'état 
frais ces ca.lcaires sont plus foncés que 
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Rulsseaox Gare 
Jif, m. m. 
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ceux du ni vean 1 O, la zone altérée par 
e ntre est un peu plus claire et plus jau
nA tre. Bancs j u qu' a 2 m. d 'épaisseur' 
altern nt avec m-c. subfeuilletés. 
(Entre les niveaux 10 et 11 il y a pas-

ge graduel.) 

10) 16 13 a 15 . typiques, plus clairs a mesure qu'on 

9) 4,5 

8) 18 

4 

7) (1,2) 

e rapproche du sommet, en bancs de 10 
a 160 cm., ceux pres des limites étant 
l plus minces. A Morez on y trouve 2 
couches plus ou moins oolithiques : a) de 
6 jusqu'a 6,25 m. au-dessus de la base ; 
b) de 7,85 a 8,65 m. de la base. La con
che b) contient quelques intercalations 
marneuses, qui se trouvent aussi dans 
les 2,80 m. au sommet du niveau. Dans 

(0) a (2) le lit du ruisseau ces marnes font défaut. 

· 4,5 M. feuilletées typiques alternant avec 
bancs ou nodules de c. typique, tres ri
che en débris d'organismes, surtout d'E
chinodermes. Ce niveau renferme quel
ques exemplaires de Parkinsonia, sp. ind. 
cf. depressa Qv . 

C. typiques, vers la base fins et alternant 
avtc 111. ou 111-c. subfeuilletés ou· a no
dules calcaireux. Les m. manquent plus 
haut ; la les grumeaux sont moins fins. 
Lacune, probablement occupée par de~ 
couches comme niveau 4-7. 

C. oolithique typique, résistant. Le dia
metre des oolithes ne dépasse pas 0,9 
mm., la pate est cristalline. Les débris 
d' Echinodermes abondent, les débris de 



Niv. 

6) 

5) 

4) 

3) 

2) 

Ruisseaux 
m. 

1 

2 

4,5 

0,3 

1, 1 

Gare 
m. 
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~alves sont subordonnés. (N'a été obser
vé qu'aux environs d'En Aris : 1,2 m. au 
moins.) 

Couche de transition de niveau 5 a 7, plus 
fine, plaquetée irrégulh~rement. Pres 
d'En Aris : 1 m. 

Microbreche échinodermique, grossiere, 
spathique, hancs épais et résistants, a 
Pentacrinus. (En Aris : 4 m., affleurant 
presque toujours, · par exemple sur le 
sentier d'En Aris vers le SW.) 
(Transition pi'ogressive du niveau 4 a 5.) 

C. typiques, de grosseur variable, avec 
quelques délits marneux irréguliers; res
tes d' Echinodermes plus o u moins abon
dants. Pres d'En Aris, accompagnés de 
quelques Rhynchonella, Ostrea et Pecten, 
la puissance est de 2,5 m. 

Microbreche organogene, se délitant en 
dalles. On y trouve des débris d'Echino
dermes, de coquilles et de Coraux. Les 
premiers, qui sont les plus communs, 
sont souvent silicieux. Les grumeaux 
sont subordonnés. La limonite est assez 
abondante, elle forme de petites taches, 
bien limitées, de forme irréguliere. Les 
Pentacrines et les Belemnites sont abon
dants. 

~ficrobreche échinodeJ•mique a chailles 
lenticula.ires, riche en quartz secondaire 
et contenant quelques sphérolites de cal
c.édoine. Ce niveau est riche en Iimonite. 



1 

.. · .·. · ./ . . . , 
....... ' . ,<14 .... 

' · .... 

j t ·:; : -_· :. ~.. ' ..! f ! . 1 • 

1) plus de 2 m. 

-10-

Au ruisseau les Echinodermes ne prédo
minent pas autant, la nous avons t rouvé 
quelques Spongiaires. (En Aris : 2 m.) 

C. typiques. (Pres d'En Aris : parfois 
de valves en saillie.) 

J1 nou faut avouer que le paralléli me des niveaux d'En Aris 
et de ceux qui affleurent dan le lit du ruisseau n'est pas rigou
reux . Le niveau a chailles nou a servi de point de repere et 
nou ne r y~n pas que l différence de puissance et de gros
senr d deux affleurements oit une objection sérieuse. Les 
nive ux 1 et 4-6 e l i ent par ll 'li er assez bien aux deux en
droit eu au si, quoique dans le ruis eau les Pentacrinus soient 
be' ucoup moin abondant . 

i n u e ay n d' mplacer le trois niveaux typiques d'E:t;l 
Arls (niveau 2, 3 et 7), dans les !acunes de la coupe du ruisseau, 
nou voyon que la seule position rai onnable des oolithes est 
u-de ous du niveau l. Il en ré ulte que le niveau a chailles 

d'En Aris doit "tre enviran 10 m. plus bas que celui du ruis
an, t ndi que ton tes les observations a u ruisseau et a u tracé du 

profil 5 indiquent que l'affleurement d'En Aris se trouve a la 
m ":me hauteur stratigraphique, ou bien un peu plus h a u t . 

Nous avons observé dans quelques endroits des couch es infé
rieures a celles de la coupe, mais il ne nous a point été possible 
de constater leur succession. Dans le ruisseau une faille les 
sépare du niveau l. Ces roches sont en général un peu plus gros
sieres que le type, les Echin~dermes y peuvent prédominer. 

BA THONIEN ET CALLOVIEN 

A : B ATHIEN ou V É SU LIEN 

Le type du Bathien n e se distingue de celui du Bajocien que 
par les gru meaux plus fin s; les débris d'Echinodermes, ne m an
q uant que rarem ent, sont plus fins que ceux du Bajocien eux 
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aussi. En outre, les calcaires des niveaux 15 et 16 sont moins 
spathiques ; la couleur grise des niveaux 17-19 est un peu rou.:. 
geatre. Le quartz clastique a la meme fréquence que plus has. 
Les Foraminiferes sont peu abondants, les Textularidae prédo
minent. 

Dans la deuxieme colonne de la coupe stratigraphique on 
trcuve les épaisseurs constatées; dans le lit du ruisseau de « chez 
Gaillau », dans la troisieme celles de l'escarpement au N. du 
tnnnel tournant entre Morez et Belle-Fontaine. 

Niv. 

19) 

18) 

Coupe stratigraphique combinée 

Gaíllau Morez 
m. 

6,15 (4) 

m. 
0,93 C. typique, les grumeaux sont plus ar

rondis, plus nettement limités, et un peu 
plus grands. On y trouve quelques ga
lets jusqu'a 0,2 mm. de diametre et quel
ques agrégats de pyrite. La surface ra
boteuse est pleine 'de cavités, sphériques 
ou tubiformes, d'un diametre de 0,5 a 
3,5 mm. Toutes ces cavités sont tapis
sées - ou plus rarement remplies - de 
limonite. 

6,15 C. plus grossiers que le type, le 1/4 jus
qu'au 1/2 du volume composé de débris 
d'Echinodermes et de coquilles subor
données. La limonite est assez abondante 
dans la zone altérée, elle s'y trouve en 
taches plus ou moins petites, bien limi
tées .ou non. Au ruisseau de << chez Gail
lau », les Echinodermes sont moins pré~ 
dominants. 



llt. 
17) 

16) 

15) 

'· 
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Galllao Morez 
m. m. 
8 13,8 . t pique . Dan la combe de Belle-Fon-

(3) 

11,20 

2,50 

11,5 plus 
deS 

t in : vers le haut un peu plus grossiers 
t ' alt rn nce marneuses subordon

n ans le rui eau les m arn es prédo
min nt commencent des la base. Dans 

m itié upérieure la limonite forme 
d petit s taches qui peuvent occuper le 
tier de la surface. Ce niveau contient 

uelque re te de Lamellibranches. 

. plu fin que le type, quelques bancs 
m .. me compact , en couches de 30 a 60 
cm., alternant avec m. typiques de 2 a 
O cm. On y trouve quelques granules 

d p rite et quelques Rhychonelles et 
reste de Lamellibranches. Les calcaires 
prédominent. 
La cune. 

C. typiques ou compacts, le diametre des . 
grum :::mx ne dépas ant que rarement 
0,1 mm., bancs de 30 a 170 cm., alter
nant avec m-c. feuilletés, gris-foncé, jus
qu'a 10 cm. On y trouve des grains de 
pyrite des memes grosseurs que ces gru
meaux. On peut y trouver de rares débris 
d 'Echinodermes et de coquilles, et quel
ques Foraminiferes. Dans d'autres con
ches les organismes font défaut . Le 
quartz clastique est moins rare que dans 
les niveaux inférieurs : dans un cercle de 
2 mm. de diametre on trouve en moyen 
8 grains, ayant un diametre jusqu'a 
0.09 mm. 
Nous avons trouvé des RhynchoneUes et 
Parkinsonia cf. depressa Qu. var. crassa, 
NICOLE SCO . 
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Cette coupe est beaucoup plus exacte que la précédente; les 
affleurements au SW. du ruisseau présentent - avec beaucoup 
de !acun es - la meme succession. 

B : BRADFORDIEN ET CALLOVIEN INFÉRIEUR 

Type : Tout le premier alinéa de la description du Bathien 
s'applique aussi au Bra.dfordien et au C_allovien inférieur. L'épais
seur moyenne plus grande des couches calcaires : 0,25-2 m., et 
la couleur un peu plus claire des marnes, qui sont en outre plus 
abondantes, font les seules différences. Les calcaires fins de
viennent farineux-grumeleux sous l'influence des agents atmos
phériques, ils se délitent en plaques fort . irrégulieres, friables, a 
surface raboteuse. En général, leur pate est moins grossierement 
sputique que celle des calcaires plus has. Souvent la différence 

· entre les couleurs, fraiches et altérées, est minime. Dans la ma
jorité des coupes minces nous avons observé des agrégats, sphé
rolitiques ou non, de quartz et de calcedoine. Le quartz clastique, 
par contre, est plus rare que dans les étages inférieurs. 

La deuxieme colonne de la coupe suivante s'applique au~ af
fleurements le long du ruisseau de la combe du Mont Fier, un 
peu en amont du confluent avec celui de la combe Berthod ; la 
troisieme indique les épaisseurs de la coupe, prise a l'W. du 
tunnel tournant entre Morez et Belle-Fontaine. 

Niv 

26) 

Coupe stratigraphique combinée 

Ruisseau Morez 
m. 

2,5 

m. 

C. typiques, alternances plus ou moins 
tendres et marneuses. 



'N ir. 
25) 

24) 

23) 

22) 

• · · · Ruls~ead · orez:-
nr. 
6,2 

3,1 

10,4 

5 

·m. 

-+- 5? C. beaucoup plu grossiers que le type, 
urtout vers le haut ils sont oolithiques, 

a la ba e il renferment quelques suboo
lithe . Les d 'bris d'Echinodermes abon
dent, mai ils ne prédominent qu'au ci
metiere de Morez, a la base du niveau. 
Le grains de quartz clastique ont un 
diametre de 0,07 mm. en moyenne. La 
limunite est abondante. Puis on y trouve 
quelque Bryozoa.ires, Huítres et Belem
nites mal conservés. 

-+- 2,5 C. typique fin, dur. La limo ni te augmen
te ver le haut. 

-+-12 C. typiques, assez variables, r enfermant 
beaucoup de débris de valves de Lamel
libranche (petits Pectinidés ) en partie 
transformés en calcédoine. 
M. tout a fait subordonnées, manquant 
dans le lit du ruisseau. Les 3 metres a.u 
toit renferment dans la combe de Belle
Fontaine quelques oolithes typiques et
de 2 a 3 m. du toit - beaucoup de dé
bris d'Echinodermes. En outre, la roche 
y devient plus grossiere et plus spathi
que a mesure qu'on s'approche du som
met. 

4,5 C. typiques, plus dur que dans le niveau 
21, formant paroi, avec quelques débris 
d'Echinodermes . . Dans la coupe de la 
troisie.me c~lonne la moitié !'upérieure 
renferme . des oolithes ty piques; surtout 
au ruisseau tout le niveau contient des · 
alternances un peu marneuses. 



Ruisseau 

Niv. m. 
21} 14 a 18 

C7 a 11) 

20) (2,5) 
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Morez B I B L 1 U T E C A-
m. 

14 a 18 c. typiques, indistinctement lités, moins 
durs que dans le niveau 20, alternant 
avec m. typiques, prédominants. 
Ce niveau renferme Pholadomya Murchi
soni, Sow., dont une partie correspond a 
la variété Bellona, n'ORB. 

En face de la vieille église de Morez nous 
y avons récolté en outre : Pleuromya 
sp., Trigonia sp .. La les grumeaux sont 
un peu plus fins, la coupe mince renfer
me de la pyrite. 
Dans la combe de Belle-Fontaine la base 
du niveau nous a fourni : Pholadomya 
Murchisoni, Sow., Ph. cf. lineata, GoLDF. 
Goniomya scalprum, AG., Trigonia sp. 

2,7-3,5 M. typiques, a quelques rares débris 
d'Echinodermes et de coquilles. Ces mar
nes reposent directement sur niveau 19. 

A propos de cette coupe il faut remarquer que dans le lit 
du ruisseau de « chez Gaillau » et le long du ruisseau ·de la 
combe du Mont Fier a 795 m. d'altitude !'ensemble de tous ces 
niveaux est beaucoup plus uniforme que dans la coupe ci-des
sus. Les niveaux 24-26 sont probablement écrasés par places, 
d'autres fois ils so~t couverts de dépóts glaciaires. Hélas l'affleu
rement a 795 m. est le seul ou nous avons observé le contact du 
Callovien moyen avec la dalle nacrée, le niveau 26 y semble 
manquer. A 825 m. d'altitude dans le lit du meme ruisseau les 
couches supérieures au niveau 26 sont couvertes d'alluvions et 
de glaciaire. 

Nulle part nous n'avons retrouvé les marnes a Rhynchonella 
varians. En 1885, quelques membres de la Société Géologique 
de France en ont visité un affleurement « derriere une maison 
a la grande ro u te » a Morez. N ous avons visité grand nombre 
de jardins, sans rien trouver. 
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A 500 et 700 m. 1' . u n z du Mont Fier nous avons con~ 
taté 1 m me u ion de niveaux 24-26. 

A 1' un Macrocephalites macrocephalus, que nous 
avon tr u t d'une tranch e nouvellement ouverte a l'E. 
du champ d tir M rez, nou n'avons découvert aucun ni
vean fo ilif r p rmett nt de 'p rer le Callovien inférieur du 
B th nien ri ur. L gangue du fossile mentionné est la 
d He n cr foncé . Au bord du ruisseau de la 

ier, 795 m . d'altitude, un banc de la meme 
ro he, rume ux lim nitiques, se trouve intercalé entre un 
cglcaire plu fin t m in limonitique (niveau 25 ou 26?) et le 
Callovien m en tr ilif re. Ce banc, d'une puissance de 
60 cm., ne n u fourni que quelques jeunes Térébratules. 

A l'E. d l 1 ce du marché de Morez nous avons trouvé dans 
niveau 23 l'empr in te d'une O ppelia. 

C CALLOVIEN MOYEN 0-1,3 m. 

Type : Galcaire ou marno-calcaire subcompact gris, dur, a 
gr andes suboolithes o u oolithoides de « limonite », plus rare
ment de glauconie. Ces suboolithes sont irrégulierement dissé- . 
minées, par places elles font défaut. Les débris d' Echinodermes 
sont plus ou moins abondants. C'est l~ niveau le plus fossilifere 
de notre région . On y trouve surtout des Ammonites en bon 
état de conservation~ savoir : 

Hecticoceras punctatum, STAHL. 

Hecticoceras Salvadorii , P A.R. et 
BoN. 

Hecticoceras cf. lunulol.des, KI
LIAN. 

Stephanoceras coronatum, BRUG. 

Lophoceras pustulatum, REIN. 

Cosmoceras Jason, ZIETEN. 

Hecticoceras cf. cracoviense, Kepplerites sp. 
NEU M. (var. a?). 
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Reineckeia sp. indét.erminable, fragment de grande taille. 
M. L. F. SPATH D. Se. a eu l'obligeance de déterminer mes. 

Pcris phinctes : 

Chotfatia Recuperoi, GEMM. 

Choffatia cf. Waageni, TEISS. 

Choffatia sp. ind. cf. funata, 
ÜPPEL. 

'":hoffatia sp. ind. cf. Sakuntala, 
SPATH. 

Choffatia sp. juv. ind. 

Grossouvria crassa, SIEM. 

Grossouvria tenella, SIEM. 

Grossouvria sp. juv. ind. 

Subgrossouvria 
sp. ind. cf. 
Loczv. 

(A lligaticeras ?) 

lytoceratoides, 

Enfin nous avons trouvé Terebratula sp., Pleurotomaria sp., 
Nautilus kutchensis, WAAG. et plusieurs Belemnites. 

Dans le lit du ruisseau de la combe du Mont Fier nous avons 
constaté a 1.020 m. d'altitude une épaisseur de 50 cm. pour le 
type, séparée du type du Callovien inférieur par 75 cm. d'un 
calcaire plus spatique que le type du Callovien moyen, friable, 
en plaqu fort irrégulieres. Les débris d' Echinodermes abon
dent, souvent en larges concentrations irrégulieres en forme de 
racines. Les autres fossiles sont tres rares. Surtout la base 
est riche en Iimonite. A 15 metres en aval ces couches 
inférieures ont une puissance de 55 cm.; 20 et 60 m. en amont 
toutes les couches a suboolithes ferrugineuses font défaut, le 
Spongitien y repose sur les calcaires typiques du GaJlovien infé
rieur. Aux Rivieres (Iocalité fossilifere marquée sur la carte), 
l'épaisseur totale du Callovien moyen est de O, 75 m., probable
ment réduite tectoniquement; -600 m. vers l'E., aux deux cótés 
de la route, elle atteint 1,25 m. En 1885, lors de la réunion ex
traordinaire, la Société Géologique de Franoe semble avoir 
trouvé la Reineckia anceps a I'W. du cimetiere de Morez. Jadis 
on pouvait constater au meme endroit l'absence des marnes ox
fordiennes a Ammonites pyriteuses. 

RAVEN 2 
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nmé du lJogger 

i-d u , n ou s Yoyons que les 
C l aire a Entroques, Oo-

dan le terr in, n 
litJ l aiqu pour l ver l carte. 

L microbreche échinodermiques se trouvent : 
a) dan la partie inf 'rieure du Bajocien, 
b) dans niveau 1 ou ell nt plus fines que les précéden-

tes t que les uivantes, 
e) dans le Callovien inf 'rieur ou bien a u sommet du Batho

nien. Ces microbr _<;)?.e ont partout plus riches en limonite et 
lu gros i res ~~-- ~~ "é!_l~~~~ l.~~trophes. · 

Le calcaires iool(~htques carad~~ent les niveaux 7, 11, 12 
t 25; remarquo¡i~ 't<Íue to~ ces niv~ux se trouvent immédiate

ment au-dessus . e:'. ·niv.~a-rtx: · plu ric~es en E chinoderm es que 
lt type. · 

Les calcaires pJ~_; ·o:u. ~olns comp/ cts (niveaux 15 et 16) s-o~t 
tr _s typiques, mais d ls· áffl®r-ent . t-árement. 

_. -~ ! "4 < ~ . .. ( 

ll en est de meme .. -de(kax~s< du niveau 20. 

11 va sans dire que., le GaJlo~ten .... m oyen est un ni vea u paléon
tologique et lithologÚ}Ue p~r exc~llence. 

Quant aux différences d'épaisseur et de coloration des divers 
calcaires, elles sont en général trop minimes pour servir comme 
caracteres distinctifs. On ne peut, de meme, se baser sur la fré
quence des intercalations marneuses. 

Les niveaux 1 - 7, 17 - 19 et 22 - 25, étant les plus résistants, 
df ierminent souvent des parois ou crets dans la topographie, 
le'-; autres niveaux forment les fonds de vallons plus ou moins 
marquées. 



-19-

Comme on le constate, la succession des diverses raches est 
intermédiaire entre celle qui a été observée par ET ALLON a St
CJaude, et la série de microbreches échinodermiques, étudiées 
par LEE a la Faucille. Le Dogger des environs de Vallorbe offre 

peu de points de ressemblance. 
Pour ce qui est de notre division stratigraphique nous voulons 

remarquer que les étages et sous-étages, tel que nous les admet
tons, s'accordent aux régions limitrophes dans leurs puissances. 

Quant a la limite entre le Bajocien et le Bathonien, il est bien 
possible qu'elle se trouve un peu plus haut, car un seul fragment 
de Park insonia du niveau 15, sans détermination certaine, ne 
permet pas, a plus forte raison, de baser une limite exacte sur ce 

fossile. 
La zone a Peltoceras · athleta et Cosmoceras ornatum semble 

m anquer dans le territoire étudié. 



n tr r 

ur u u érieur 
( fALM) 

OR lEN 

n lit du r uisseau de la 
n pu l' b erver jadis au-des

rdien m nque entierem ent dans 
n ir n de int-Claude. 

ARGOVIEN 

A : PO GITIEN OU ARGOVIEN INFÉRIEUR 

Type : Calcaires compacts, gris, durs, et marnes fines, grises, 
tres fossiliferes. 

Apres le Callovien, le Spongitien est le niveau le plus fossili
f' re de la région. La faune e compase de Spongiaires, Rhyn
chonelles et de plusieurs Ammonites. Nous n'avons pas taché 
de déterminer toute notre récolte; elle ne comprend pas le Pel
toceras transversarium. 

Dans le lit du ruisseau a 500 m. a l'E. du nez du Mont Fier, 
le Spongitien débute par 1,5 m. enviran de calcaires gris-foncé, 
bien lités. Puis viennent des 1narnes tres fossiliferes : 2,5 m. 
Des lentilles et plaques de calcaire y sont intercalées en masse. 
Elles présentent des formes tres irrégulieres, a surface rabo
teuse; leur épaisseur varie de 0,5 a 3 cm., leur surfa.ce mini
muro est de 10 cm2. Dans ce niveau nous avons récolté plusieurs 
fossiles sur la route de Morez a Belle-Fontaine, citons : Ocheto-
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t:eras ,:analiculatum, MuNST., Perisphinctes Elisabethae, DE RIAz. 
Les calcaires couronnant ces n.mrnes ne different de ceux de 

h base du Spongitien, que par leur couleur un peu plus claire ; 
elles présentent des taches noir blemitre, limonitiques dans la 
zone extérieure. La coupe mince nous montre de la pyrite assez 
abundante, souvent formant · des agrégats de formes arrondies. 
Le pígment des taches noires est de la pyrite tres finement dis
séminée. En outre, la coupe mince renferme des débris d'Echi
nodermes et quelques grains de quartz · clastique. Les failles 
nous ont empeché d'évaluer la puissance de ce niveau! En tout 
cas l'épaisseur totale du Spongitien ne dépasse 10 m. A 795 m. 
d'altitude au bord du ruisseau de la combe du Mont Fier la puis
sance totale n'est que 1 m. 10, probablement laminée. 

Dans le lit du ruisseau a 600 m. a l'ESE. du Mont Fier nous 
avons trouvé entre autres un Dichotomosphinctes Grossouvrei 
SIEM., et un Dichotomosphin.ctes falculae, RONCH., déterminés 
par M. L.-F. SPATH, D. Se. 

Les calcaires spongitiens étant plus résis.tants que ceux de 
l'Argovien supérieur, ils forment souvent un replat a la base 
du talus argovien. 

La ressemblance avec les régions limitrophes est évidente. 

B : ARGOVIEN SUPÉRIEUR 

Type : Marnes grises, plus ou moins fines, alternant ou non 
avec calcaires gris, bien lités, _plus ou moins marneux. 

Malgré sa grande épaisseur (de 200 m. en Inoyenne), ce sou~
étage offre peu d'intéret. Aux Rivieres, au N. de la localité fos
~ilifere du Callovien, l'Argovien supérieur débute par 6 m. de 
marnes plus ou moins feuilletées. Dans les 2 m. 80 supérieurs 
se trouvent des intercalations calcaires, chacune d'une épais
senr de O m. 50 au plus. Dans les O m. 45 au sommet de ce ni
vean nous avons trouvé quelques Perisphinctes i!1détermina
b1es. 
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emblahles aux précéden
lu bleuútre. L'épaisseur 

u de la base elles renfer
u dét rn1inables, en outre 

uche fossiliferes affleu
m. a l'ENE. <lu Mont Fier. 

Di lwlomosphinctes Grossou
erlho<l nous avons 

r le parallele entre les 
immécliatement in

poursui\'i nos efforts 
nt en général peu 

nl qu r, re1nent une épaisseur 
nt nt qu lque petites taches de 

n u nl nlre un calcaire comp·act a 
d rmes limonil iqu s et qu elques rares 

La fréquen e de bancs calcaire aur1mente vers le toit. 
De mem qu le ale ire , 1 marn ont peu fo ssiliferes ; 

par ci p r 1 e trouvent quelqu Lamellibranches ou quelques 
Crinozde : Balanocrinus subieres, GoLDF., et especes voisines, 
plu pentagonale . Les T érébratules sont plutót rares. 

En résumé, on voit que notre Argovien ne difiere pas de celui 
des régions voisines. 

Nous n'avons pas retrouvé le niveau de gres (niveau 48) ob
servé par FALCONNIER dans l' Argovien supérieur du Creux du 
Cruaz (Vaud) . 

SEQUANIEN 

. Nous le divisons en deux : 

A. - SÉQUANIEN INFÉRIEUR, facies n1arneux : 55 m. enviran. 

'l'ype : Calcaires et marno-calcaires compacts, gris-beige, plus 
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durs et plus brun:Hres o u j aunátres que ceux de 1' Argovien, alter
nant padois avec marnes grises feuilletées ou non, le plus sou
vent en délits de 1-10 cm. 

Les limites du Séquanien sont tres difficiles a préciser. A. F AL
CONNIER a montré que cet étage débute par deux niveaux a Peri
splzinctes, dont l'inférieur renferme en abondance l'Astarte Voce
tica, MOESCH. Nous avons retrouvé la couche a Astarte a cinq en

droits, savoir: 
1 o au détour du chemin vers la Cret des Sauges sur le ta

lus NW. de la Combe du Vert, a l'E. de la faille. 
2° dans le fond de la Combe du Vert, 540 m. plus vers le NE. 
3 o dans la tranchée du sentier a u bout SW. de la combe du 

Mont Fier. 
4 o a u bout SW. de la comb.e Berthod. 
5o au détour du sentier montant aux Entreroches, a l'E. du 

Puits. 
Tous ces affleurements sont dépourvus de Perisphinctes dé

terminables, leur position stratigraphique est a 50-60 m. au
ilessous des ha.ncs a Brachiopodes, ·etc., que nous mettons a u 
sommet du Séquanien inférieur. Aux escarpements du Mt. Fier 
et de Gouland, ou nous avons relevé des coupes completes, nous 
n'avons trouvé ni Astarte, ni Perisphinctes. 

Les couches sous-jacentes ne renfermant pas de fossiles, ii 
est impossible d'en déterminer l'age. Nous avons cependant 
suivi l'exemple de FALCONNIER en les attribuant a 1' Argovien, 
faisant commencer le Séquanien par le calcaire marneux a As;.. 
tarte Vocetica, MoESCH. 

Les caracteres généraux du Séquanien inférieur sont tres 
con.stants ; partout ce terrain forme la transition progressive du 
facies marneux de l' Argovien a u massif de calcaires oolithiques 
et compacts du Malm supérieur. Cependant la succession des 
couches inférieures est tres variable, de meme que leur richesse 
de fossiles. Les couches successives de marnes et de calcaires 
des unités i·eprésentées dans le profil ci-j oint, ne se correspon
dent pas aux différents endroits ou nous avons relevé les con
pes : Mont Fier, GouhÍ.nd et Morez. Aussi nous renOn((Ons a 
donner ces détails ennuyeux et inutiles. 
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Par contr la p rti upérieure n 'offre que peu de variations, 
les niveaux 3-8 'appliqu nt au i bi n a l'escarpement an-des

u · d Morez qu'a l' ffleur ment l'E. de la Halte du Sagy. 

Coupe ombin · , de ba n haut 

9) 1 m. 15 : a e u p 'rieur : c. gris-clair com
beige plus ou moins bruna

cm. inférieur forment une transition 

m, - m,? : m. j un- ei e: 'quanien inférieur. 

7) 1 m. 15 ' 2 m. 10 : c. comme dans le niveau 6, parfois ta-
h t. d brun, n n de 40 a 90 cm. Ce niveau 

renferme be ucoup de Crinol.des, Echinides, Rhyn
chonellc Uh. trilob ta v r. Moe chi, HAAS, Rh. cf. 
in on tan \V., Huítres et quelques Térébratu-
les . . Pr' de Goul nd n u y avons trouvé en plus: 
Pinna granulata, w . et Mytilus cf. perplicatus, 

' TALL. 

6) 8 m. 25 : c. gris, plus ou moins jaunatres, compacts ou mi
crogrumeleux, un peu marneux vers la base. Les 
bancs de 10 a 50 cm. sont en général séparés par 
m. feuilletées de 1 a 27 cm. Vers le toit on trouve 
quelques débris de fossiles, formant une véritable 
lumachelle a éléments incrustés de calcite au S. 
de Belle-Fontaine. A 775 m. a.u N. de Sous-les-Bar
res ce niveau nous a fourni un Pholadomya li
neata, GoLDF. 

5) Om. 50 a 1 m . : c. comme le niveau 4, sans suboolithes, mais 
a gra.nds gN.Imeaux bicolores, qui contiennent sou
vent de la pyrite visible a la loupe ; quelques débris 
de fossiles. (Ce niveau n'a été observé qu'au-dessus 
de Morez.) 
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4) o m. 50 : c. compact gris-beige, a suboolithes bicolores dis
séminées. Cette couche typique n'a été observée 
qu'au-dessus de Morez et dans la Combe Seche a 
l'W. des maisons du Fort du Risoux. 

3) 2 m . 50 a 3 m. : m. tres fines, gris-beige. 

2) 20 a 21 m. : alternances comme niveau 1, mais les c. pré
dominant un peu. Au Mont Fier et a l'W.' de Mo
rez les bancs calcaires ont des épaisseurs de 10 a 
30 cm., au-dessus d e Goul.and ils so:1t plus épais 
et plus riches en limonite. Vers le milieu de ce 
niveau nous avons récolté a Morez un fragment 
de Peris phinctes indéterminable. 

1) 20 m . enviran : alternances de m., m-c. et c. typiques. 
L'épaisseur totale des m. est environ 1 fois 1,t2 
celle des c. Les complexes marneux les plus épais, 

se trouvent surtout vers la base et peuvent attein
dre 4 m. 1/ 2 de puissance. L'assise commence par 
un banc de c. plus· ou moins marneux a Astarte 

Vocetica, MoEscH, avec de tres rares débris de Pe-
risphinctes indéterminables. Un peu plus haut 
cette assise nous a fourni a divers endroits : Pho-
ladomya hemicardia, RoEM., Ph. canaliculata, 
ROEM., Ph. paucicosta, H.OEM., Goniomya constricta, 
AG., Anatina (Cercomya) antica, AG., Pinna lanceo
lata, Sow., puis les fossiles indéterminables sui-
vants : Pentacrinus, Térébratules, Buitres et Cy
clobranche. 

Les affleurements au N de Gouland a 940 m. d'alfitude ap
partiennent au meme niveau, ils nous ont fourni : Pholadomya 
h emicardia, RoEM., Terebratula bicanaliculata, ZIET. Douv., Ter. 
cf. Zieteni, DE LoR., Rhynchonella trilobata, ZIET., Rh. cf. pectun
culata, n ' ÜRB., Pectinide indét., Ostrea indét. 

A l'W. de Morez nous avons trouvé dans la moitié supérieure 
du niveau 1) deux couches fossiliferes, la couche inférieure au 
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bord d'un étang artifi iel ' 932 m. d 'altitude environ, a une cin
quantaine de m tres au . du entier qui gravit l'escarpement. 
Les couche sont riche en Térébratu les, Rhynchonelles et dé
bri, d Pinna (?) et d'Huítr . C calcaires sont gris foncé, plus 
beige a l'ext 'rieur. Il e t po ible que l affleurement fossilifere a 
1.060 m. u bord S. du rui e u de ou les Barres soit du meme 
ni vea u ; la nou n' v n 'pa tr uvé le Pinna, par contre · ce 
gi ,m nt n u a fourni quelqu restes indétermin ables de Pe
rzsphincte , de Pectinides t de plusieurs Brachiopodcs. 

Enfin l' ffl u, ment l'E. d 1 Roche Fendue a 840 m . d'al
titud p urrait Atr l b e du S' quanien; quelques empreintes 
dP v lv pr' ntent la forme gén érale de l' Astarte Vocetica, 
s n rmettre un détermin ti n. La coupe mince n ous montre 
un l ir ubc mp t renf rmant de d 'bri d'organis1nes di

b ndant , l Echinoderme prédominant. Le quartz 
t m in r r e que dan la coupe mince de l ' Argovien, 
le gr in ont m a 's dans les grumeaux, qui sont 

n limonite. Le contours de ce grumeaux sont assez 
net . La di t nce stratigraphique du sommet du sous-étage sem
ble i i d passer 65 m., mais il est possible que tout le complexe 

ait gli sé. 
En résumé on peut conclure de ce qui précede que notre Sé

quanien inférieur présente de grandes analogies avec celui du 
Marchairuz (Vaud). Cependant sur ce dernier point, F ALCONNIER 

n'a observé qu'une épaisseur de 34 m . au total. 

B : SÉQUANIEN SUPÉRIEUR 

Facies calcaire : enviran 135-150 m . 
Types : Calcaires, A : pisolithoides beig.e-brun dans une pate 

beige plus ou moins compacte, a débris de Crinozdes, 
d'Echinides et de coquilles ; 

B : oolithoides et pisolithoides blanchfttres dans une 
p.ate blanchfttre, débr is des memes fossiles que du 
type A, moins abond'ants ; 



-27-

L I 0 . ., r C ¡, 

e : calcaires finement cristallisés, gris, beiges ou jaunes, 
a aspect dolomitique, stériles ; 

D : calcaires plus ou moins compacts, gris, souvent ta
cheté de brun, rouge vineux ou jaune. Fossiles rares. 

Comme on le voit en comparant les divers types ci-dessus, le 
Séquanien supérieur est extremement variable. Aussi il est to
talement impossible de mettre en parallele les coupes stratigra
phlques prises aux divers endroits. De meme il est impossible 
de le délimiter nettement. Sa limite inférieure correspond a 
celle qui a été acceptée par F ALCONNIER, cependant chez nous 
le changement de facies est moins rapide : les couches supé
rieures du Séquanien inférieur ressemblent déja a celles a la 
base du sous-étage supérieur. 

La limite avec le Kimeridgien est extremement vague; nous 
n'avons point trouvé le développement typique des marnes du 
Banné, qui marquent le Kimeridgien inférieur plus vers le N.E., 
sur territoire suisse. 

Les calcaires du type A prédominent dans les 20 m. a la 
base du Séquanien supérieur, plus haut ils font défaut, par 
place ils peuvent meme etre localisés aux 7 m. les plus bas. En 
général les pisolitho1des, qui peuvent atteindre un diametre de 
1 cm. 1/ 2, sont plus brunes dans la partie orientale de notre 
région, tandis que dans la partie occidentale elles sont plus 
claíres et plus beiges. Souvent on peut voir a l'reil nu qu'elles 
sont concentriques : des couches brunes et beige-clair se sont 
déposées successivement. En général les oolitho!des se sont for
mées autour d'un noyau quelconque; c'est souvent un débris 
d'Echinoderme ou de valve de Mollusque. Dans le dernier cas, · 
les couches suivent les sinuosités de la valve, de sorte que les 
pisolitho'ides sont souvent tres allongées et courbes. Ces ooli
tho1des constituent le meilleur diagnostic du Séquanien tel que 
nous le délimitons. Subordonnées aux pisolitho'ides, le type A 
comprend des oolithes typiques et des oolitho1des des memes 
couleurs · que les pisolitho'ides. Les bancs peuvent etre plus ou 
moins distincts et d'épaisseur variable. 
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ir qui n u occupent semble etre la rueme 
du sous-étage précédent, mais 

up m in nombreux, sauf quelques pi
Par places on y trouve du 
concentré dans les débris de 
de calcite r ecristallisée. 

e trouvent au-dessus de ceux du 
p uv nt r v e le types C et D. Entre A et B 

p r plac , ob r er un pass ge graduel, par ·exemple 
l'W. d Mor z, et a u S. de Belle-Fontaine. 

cal air olitholdes blanchatres sont 
u typ A. Dans la Combe du Vert, 

nt p rés par quelques bancs du 

p uv nt présenter les memes for
que n u avons décrites du type A, 

rm ont commune urt ut dans la moitié inférieure du 
u - t ge . Le oolitho!de et pisolitholdes et les suboolithes qui 

tr uv nt intercalées, ou m "lées dans la meme couche, peu
v nt re mbler a celle de couches a la base en présentant des 

inte beiges ou meme brun-clair. D'autres sont un peu rosées. 
La pat t presque toujours grossierement spathique. Les plans 
de ouche sont souvent peu nets, les couch es épaisses prédo
minent. 

La faune peu abondante se compase de divers Coraux, Stro
matopores, débris d'Echinoderm es, et de quelques Brachiopo
des, puis des Lamellibran ch es r ar es : les Huítres, P'ectinides et 
Diceras prédominant. Les Nerineidae sont rares, citons un 
1noule fort roulé, dont la coupe axiale présente les caracteres ty
piques de Ptygm atis JVI.osac, n'ÜRB. Nous l 'avons trouvé sur le 
bord W . du platean du Risoux a 950 m. a l'E. de Trélarce. 

Un Ptygm atis indéterminable provient du cou de de la route 
nationale au Turu. Ses car acteres semblent intermédiaires entre 
ceu x de Pt. bruntrutana, THURM. et de Pt. erronea,ZITT. 

Quant . aux calcaires du type C., la place et l'épaisseur totale 
q u' ils occupent dans ie Séquanien súpérieur peut changer c.on-
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sidérablement. lis sont tres développés dans la partie N. de la 
Combe du Vert, ou ils se trouvent tout a fait a la base. Au NW. 
d€ l'Etan g Paget ils sont intercalés de plus dans les sub-oolithes 
blanchatres au sommet du Séquanien. Dans le coin SW. de la 
carte par contre ils forment un massif puissant situé un peu 
plus h aut que le milieu du sous-étage. 

!l est facile de se tromper en les prenant pour les << dolo
mies » portlandiennes. lis présentent diverses nuances de gris 
et de jaune-brun, ces teintes peuvent etre continues ou irrégu
lierement tachetées, ou bien des bandes fines plus ou moins 
brunes peuvent alterner. Les bancs sont toujours bien distincts 
et parfois en plaquettes. La ou ils alternent avec le type D, il 
est impossible de distinguer le Séquanien du Portlandien. Cette 
ressemblance des deux étages est tres fra.ppante a coté du che
min de Morez au Béchet; les couches portlandiennes au S. du 
Pont de Morez ne se distinguent du Séquanien que par quelques 
lits de corgneules. C'est seulement en montant les premieres 
r aches, a la h auteur d'une vingtaine de metres, qu'on trouve 
quelques restes d'Echinodermes et des oolithoides qui indiquent 
le Séquanien. Mais, ces affleurements sont séparés de ceux qui 
sont au-dessous par une brecJ:e tectonique, indiquant le décro
chement de Morez. 

Les calcaires plus ou moins compacts (type D) ressemblent 
au Portlandien eux aussi. Ils sont en général bien lités, plus 
r arement en plaqU:ettes. Souvent ils se distinguent du Portlan
dien par leurs taches irrégulieres de couleurs vives : jaune, rouge 
ou brun . Ou bien ils renferment quelques rares fossiles : Rhyn
clwnella, Terebratula, Buitres et Pectinides, qui soHt absents 
dans le Portlandien. Toutes ces différences peuvent bien etre 
observées pres du Sagy. En général on peut dire que vers le 
sommet de l'étage les calcaires sont plus clairs que ceux qui se 
trouvent plus has. 

Les types B et D occupent ensemble les quatre jusqu'aux cinq 
s1xiemes du Séquanien supérieur. Les oolithoides et suboolithes 
prédominent presque partout ; seulement aux environs du Mont 
F'ier, elles s~nt localement subordonnées aux calcaires coro:. 
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pact . On p ut ' n nv in r n uivant dans le terrain les 
tra d pr fil 1- t l parti ri nt l du pronl 5. Cepen-
dant dan la p rtie du pr fil 2 qui oupe les Rochers des Pellas 
la pr 'domin nce du typ e t n rmale. 

En ré umant e mai crr r' ultat d'un t enace effort pour 
trouver qu lque régularité d n la uccession des couches, on 
peut con t t r qu il e t inutile ' n d nner des coupes strati
graphiqu . Il t urpr nant qu l pi olitholdes brunes n'aient 
p t b erv e plu v r l'E., u le équanien est oolithique 
sur t ut a pui ance (F L NNIER, TUTEIN NOLTHENIUS) . Pour
tant ces pi lith lde ont tr ,. r m rquables, surtout quand 
ell e compo ent d'écaille brune et beige-clair alternant. 
F ut-il conclure de cel une influence de l 'altern ance des sai
son ? En temp de pluie le rivi res auraient déchargé de la 
va e ferrugin u e dans l' u de la mer, ce qui aurait coloré 
l'écaille en V ie de formation, tandis que pendant la saison Se
che l'eau ne serait chargée ·que de rares particules argileuses 
ou ferrugineu.ses en suspension, le calcaire précipité serait alors 
plus pur et moin foncé. 

KIMERIDGIEN 

Types : Calcaires, A : plus ou moins compacts, gris-beige, sou
vent blanchatres, en bancs épais ; 

B : suboolithes ou oolithoides blanches dans une pate gé
néralement tres cristalline, bancs distincts, plus ou moins 
épais. 

Epaisseur totale: 165 m. en moyenne, constatée au partie 
orientale du profil 2, au Risoux et au Turu. 

Dans la partie SE. de notre région le Kimeridgien débute par 
quelques metres de calc~ires un peu marneux, se délitant en 
dalles, de couleur gris assez foncé ou bien jaunatre. lis nous ont 
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fourni deux fragments de Perisphinctes indéterminables et deux 
exemplaires de Mytilus perplicatus, ETALL. Nous croyons que le 
mieux sera de les mettre a la base du Kimeridgien, en les com
paran! aux marnes du Banné de FALCONNIER et TuTEIN NoLTHE
NIUS. Par places ce niveau présente un aspect franchement dolo
mitique. 

En général ces couches font défaut et alors il est fort délicat 
de séparer les deux étages. 

Les calcaires du type A sont les plus communs, ils peuvent 
meme occuper toute la puissance de l'étage. En général, ils ren
ferment peu de fossiles : Foraminiferes, quelques débris d'Echi
nodermes et Brachiopodes et Pecten rares. Cependant, on y 
trouve des bancs riches en Nerineidae : presque partout ce sont 
les Ptygmatis, voisines de Pt. pseúdobruntrutana, G. GEMM., qui 
prédominent, en deuxieme lieu on y trouve des Nerinea sensil 
stricto. L'ornementation du test n'étant · pas conservée, il est im
possible d'en donner la détermination. Ces bancs fossiliferes se 
trouvent aussi bien pres de la base, p. e. au Turu et au NW. du 
Béchet CS. de Morez), que vers le toit de l'étage, p. e. a -l'W. du 
fort du Risoux. 

Dans la carriere au N. de Chez Romanet CS. de Morez), nous 
avons trouvé en outre une moule fort typique de Nerinea Oppeli, 
G. GEMM . et une de Nerinella cf. danusensis, n'ÜRB. 

Au N. de Prémanon, au sixieme détour de la route de Morez, 
un de ces bancs fossiliferes est un véritable conglomérat a cail
loux noirs ou brun:Ures, atteignant un diametre de 3 cm. Ces 
cailloux, dont le volume total est moindre que le volume de la 
pate, so~t des calcaires, plus o u moins arrondis; plusieurs d'en
tre eux ont une structure suboolithique. Il nous est impossible 
de les rapporter a quelque roche sous-jacente. 

Ce banc nous a fourni: Cryptoplocus cf. depressus, VoLz., Neri
nea (sensu stricto?), a tours élevés, et Natica?. 

A cause de la position fort changeante des assises, il n'est pas 
possible de déterminer d'une. fa«;on exacte la position stratigra
phique de cette couche si intéressante. Elle doit etre pres du som
met du Kimeridgien et n'a été retrouvée nulle part ailleurs. 
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déduire la nature du pig-
1 ire beige clair, tres fine

e n ter la présen ce, a 300 m. 
1 vieille r oute, d'un banc a 
rtl n ien. Ces deux affleure-

ment norn1al, font penser 
rait déversée en cet en-

TALE. 

e trouvent au N. de Morez, aux 
u rneus et micro-grumeleuses, 

ou y avons trouvé des Gastropodes, 
tule . e moule usées de ces Gas-

n rmett nt ucune détermination ; il est probable 
qu'il ' it i i d'H rp g de (Pterocera) oceani, BRONGT. Ce ni
veau doit e trouver entre 30 et 50 m. sous le Portlandien. 

50 m. enviro.n au-dessus de la base du Kimeridgien, nous 
avon trouvé deux exemplaires semblables, la roche y est plus 
jaunatre, les autres fo siles manquent, par contre nous Y avons 
trouvé une Nerinea. Cet affleurement se trouve a 90 m . au SE. 
de Chez Romanet (S. de Morez). 

A 16 m. ·au . d Prémanon, 1400 m. a l'W. des J ncobez, des 
calcaires semblables, se trouvant a une trentaine de metres au
dessus de la base, nous ont fourni des exemplaires indétermi
nables d'Astarte et de Pecten, puis des débris d'Echinodermes. 

Marcel BERTRAND (1883) signale les fossiles typiques du Pté
rocérien : Pterocera oceani, BRONGT., Ceromya excentrica, RoEM., 
etc., au bord de la Bienne, au débouché du petit ravin du ruis
seau de Morbier. Cet affleurement doit se trouver a 45 m. en
viron sous le toit du Kimeridgien. Il nous semble prob~ble que 
c'est la meme. couche que nous venons de mentionner aux Coro
meres. 
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Par ci par lit on trouve quelques Coraux dans les bancs c.om
pacts, .mentionnons les beaux exemplaires ramifiés a 100 m. au 
N. de la combe de la Guedille (Risoux). 

Citons enfiil un affleurement du Kimeridgien supérieur riche 
en Rhynchonelles a 950 m. a l'WNW. des Jac.obez (S. de Pré
manon). 

Les niveaux fossiliferes les plus c.aractéristiques du Kime
ridgien se trouvent exclusivement dans les 25 m. du sommet; 
ce sont les marnes a Exogyra vírgula, GoLDF. Deux niveaux, étu
diés déja par Marcel BERTRAND (1883), se trouvent dans le coin 
NW. de la carte. 

Dans le niveau inférieur, se trouvant a 25 m. sous le Port
~~ndien, des marnes c.alcareuses, grises, formant un lit de 50 cm. 
entre les c.alcaires sub-compacts, renferment Exogyra vírgula peu 
abondante. Nous n'avons trouvé ce niveau inférieur qu'a la route 
de Lézat; il faut en conclure qu'il s'amincit rapidement vers l'E. 
et vers le S~ 

Nous avons relevé une coupe d.étaillée du niveau supérieur, a · 
3,65 km. de Morez, 20 m. a u S. d'un détour de la route de Lézat: 
de has en haut : 

7 : . c. compact, beige clair, a quelqu~s débris de fossiles. 
6 : 20 cm. M. feuilletée, ressemblant au banc sous-jacent, plus 

jaunatre vers le toit. L'Exogyra virgula est plus abondante 
que dans les autres niveaux. 

5 : 48 cm. C. gris, un peu marneux, á petites taches bicolores. 
4 : 20 cm. M. c.alcareuse, friable, beige jaunatre. 
3 : 45 cm. C. plus ou moins compact, beige. . 
2 : 5-8 cm. M. feuilletée a Exogyra vírgula. 
1 : C. beige clair, microgrumeleux, stérile. 
Une coupe mince du calcaire tacheté (niveau 5) nous montre 

une p:He presque compacte, a petits fragments de calcite, frag
ments de coquilles et quelques débris d' Echinodermes, dissémi
nés. On y voit des grumeaux noirs, un peu moins compacts que 
la pate ; ils sont irrégulierement disséminés, parfois amassés 
localement ; quelques-uns renferment un grain de glauconie. 
Des cristaux de pyrite ultra-nains se trouvent aussi bien autour 

llAVE:'< 3 
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u qu' l'int ri ur. 
pl 1 tru tur 

grains de quartz clastique .sont 
e 1 p" te est microgrumeleuse. 

n t té la présence des ni: 
t r , eulen1ent la puissance 

r z t l Béchet les Exogyra mon-
u 6 ; bien qu 'on ne puisse sortir 

e la roche, nous estimons que · 
Kim ridgien. Connne il est fort 

t ndroit, le marnes supeneures 
épo ées plu tot qu'a la route de 

qu'il e t précaire de faire commencer le 
tem nt au-de u de ces marnes, comme le 

font p. e. ERTR ND et BouRGEAT. Aussi nous attribuons au Ki
meri gien le m tre d e 1 ire compact qui couronne ces marnes, 
vid mment dan t ute la région. 

L pr · ence de l'Exogyra virgula, quoique caractérisant le Ki
meridgien, emble "tre déterminée a un certain degré par le fa
cie d l roche . 
. Toute le loe lité fo silifere marquées sur la car te a la 

limite entr le Kimeridgien et le Portlandien se rapportent a ces 
affleur m nts, dont la riches e varíe considérablemenut ; quel
·ques-un contiennent en outre d'autres Hultres, de grosseurs di-
verse . 

Les calcaires compacts forment en général des bancs épais ; 
au SW. de Morbier ils sont séparés par des lits minces de mar
nes calcareuses friables. Selon BouRGEAT ces marnes augmentent 
vers Morillon, renfermant des Ptéroceres. 

Les calcaires a aspect dolomitique sont toujours rares . 
En général, le type A constitue a lui seul presque tout le 

Kimeridgien, interrompu par quelques couches suboolithiques 
irrégulierement disséminées. On ne peut pas dire que ces inter
ruptions soient plus communes vers la pase de l'étage que plus 
ha u t. 

Au SW. de Morbier, l'apparition la plus élevée du type B est 
un banc . épais a 6 m. au-dessus du lit inférieúr a Exogyra vir
gula, c'est-a-dire a 15 m. environ sous le Portlandien ; a mi-che-
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min entre Morez et Lézat, Maree! BERTRAND (1883) l'a obs.ervé 
immédiatement sous le lit supérieur a Exogyra virgula, l'épais
seur s'y est augmenté jusqu'a 7 m. 

Comme l'a déja montré BouRGEAT, le type B domine sur le 
Risoux, c'est la que nous l'étudierons. Les calcaires subcom
pacts prédominent seulement dans les 20 m. sous le toit. Au N. 
de la Loge Neuve les suboolithes blanches se continuent ininter
rompues jusqu'a 20 m. sous le Portlandien ; a un kilometre vers 
l'W., les intercalations compactes descendent jusqu'a 70 m. 
dans le Kimeridgien, immédiatement au-dessous se trouvent des 
suboolithes noires et brunes disséminées. 

Le passage brusque du type B, prépondérant sur le Risoux, au 
type A est bien mis en lumiere par la phrase de Maree! BEF.

TRAND (1) reproduite ci-dessous : 
<< Au-dessus de Morez, la montée des granges de Morez au 

platea u du Risoux montre tous les bancs, depuis la base de l' As
tartien presque jusqu'a la dolomie portlandienne, ne formant 
qu'une seule masse coralligene, pétrie de Polypiers, d'Oursins, 
de N érinées et de Di ceras ; a moins de 3 kilometres de la, sur la 
route de Morez aux Rousses, soit a la sortie de Morez, soit au
dessous de Gouland, on retrouve la meme série, de l'Oxfordien 
au Portlandien, uniquement composés de calcaires compacts, ou 
s'intercalent a peine 2 ou 3 metres de calcaires oo]ithiques. » 

Il faut cependant remarquer que cette phrase est fort exagé
rée ; dans le Kimeridgien du Turu, l'épaisseur totale des subooli
thes est de 20 ou 30 m., dans le Séquanien elles y prédominent. 
Toutefois, on comprendra que nous n'avons pas essayé de lever 
des coupes détaillées. 

Les calcaires kimeridgiens du type B se distinguent de ceux 
du type B du Séquanien par l'absence des oolitho'ides tres allon
gées et courbes ; en outre, les pisolitho1des y sont extremement 
rares et leur structure concentrique n'est point visible sans 
loupe. Parfois on trouve entre les suboolithes quelques pisoli
tho1des ou subpisolithes, atteignant un diametre de 1,5 cm. Sou
vent ces concrétions plus grandes constituent des intercalations 
minces paralleles au plan de couche ; on peut facilement les 

(1) 1882; p~g~ 92 de :::. CEuvres géologiques. 
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ortir de la roche. Les oolithes typiques sont u ne exception. Le 
quartz e t tres rare ou absent dans toutes les coupes minces du 
type B, le ciment e t en général grossierement spathique. 

En général, les débris d'Echinoder.mes et de coquilles sont 
moin abondant que dan le Séquanien. La m aj orité des cou
pe mince renferme quelques Textularidae ou bien des Milio
lidae. 

Dans certaine couches de la moitié supérieure du Kimerid
gien quelque uboolithes sont noires mi tres r arement brunes 
o u r u "tr . Elle sont ubordonnées aux suboolithes blanches 
et a ez régulierement disséminées, donnant a in si a la r o che · un 
asp ct moucheté. Ces roches typiques affleurent souven t au S. 

t a l'W. de la. Loge Neuve ; vers l'E. de Chez R omanet (S. de 
Morez), elles e trouvent a une cinquantaine de m etres au-des
u de l ba e ; ETALLON les a observées aux environs de Saint

Claude. Dans les coupe , les subo.olithes noires ne se distinguent 
guere. 

Nous voulons mentionner ici un affleurement qui semble se 
trouver a une trentaine ou vingtaine de metres au-dessus de la 
base du Kimeridgien, a u S. du bout W. de la Combe Berthod. 
C'est un calcaire finement moucheté, rappelant a premiere vue 
ceux que nous venons de décrire, mais a la loupe on voit des 
éléments plus ou moins arrondis et différemment coloriés : 
blancs, jaunes, bruns ou noirs, la· cassure de la roche est miroi
tante. La coupe mince montre des grumeaux de· diverses gros
seurs, la netteté et la régularité des contours présentent , elles 
aussi, beaucoup de différences, nous n'avons pas trouvé de ga
lets typiques. En deuxieme lieu, on voit des oolitholdes et des 
oolithes, et enfin quelques débris d'Echinodermes et de coquil
les. La pate cristalline est moins grossiere qu'ailleur s dans le 
type B. Il est intéressant de noter la ressemblance d'un grumeau 
ele 0,4 cm .. - cornposé d'une páte brune compacte dans la
quelle on voit des oolithes et suboolithes, en partie cassées, asso
ciées avec quelques fragments cristallins, - avec le type de 
cailloux prépondérant dan s le con glomérat de la route Morez
Prémanon. 
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A 130 m. au SSE. de la Loge Neuve, nous avons trouvé parmi 
les couches suboolithiques blanches un affleurement local, d'un 
calcaire compact, gris tres foncé, comblé de grumeaux blancs de 
0)1 a 3 mm., qui donnent a la roche l'aspect d'une porphyrite. La 
coupe mince montre une pate presque opaque et compacte, com
blée de rhomboedres parfaits, pour la plupart troublés; leur dia
metre ne dépasse que rarement 0,65 mm. Des grumeaux de for
mes arrondies diverses sont irrégulierement disséminés, ils se 
sont composés de calcite tres finement cristallisée. 

Ce gisement est tres restreint ; les affleurements environnants 
sont normaux, sauf dans un banc ou un peu de pigment noir 
s'est amassé de maiere a tracer sur la surface de la roche des 
traits noirs, se coupant sous des angles variant de 90° a 7o. Ici 
le pigment se trouve presque exclusivement dans la pate, tan
dis que les oolithoides et les oolithes - qui sont le constitutif 
intégrant de la roche - c1 sont presque dépourvues. Dans la 
coupe mince on ne voit du pigment noir et brun (limo ni te?) que 
dans quelques veines minces et surtout suivant les stylolithes, 
qui ont déchiré les oolithes. 

Par places la structure des calcaires blancs est irrégulierement 
micro-grumeJeuse, tandis que les assises supérieures sont sou
''ent farineuses ou suhcrayeuses. Au SE. de Belle-Fontaine, nous 
avons observé la stratification inclinée dans les assises du Ki
meridgien supérieur. 

La faune du type B se compase - a part des Foraminiferes et 
Echinodermes déja signalés - de Coraux et Mo[fusques divers. 
Les Coraux se trouvent en grande quantité a 200 m. a l'E. de la 
Loge Neuve; nous n'avons point trouvé de vrais récifs, aussi les 
pseudooolithes coralligenes ne forment qu'un élément accessoire. 
Les Mollusques se trouvent surtout a 800 et a 1.200 m. a l'WNW. 
du Fort du Risoux. lis sont toujours fort mal conservés et peu 
déterminables ; citons Plesiodiceras Munsteri, GOLDF., Crypto
plocus depressus, VoLTZ. et Pseudomelania (?). Le Cryptoplo
cus assez · commun dans les suboolithes kimeridgiennes. 

Dans la moitié supérieure de l'étage on peut observer des ro
ches intermédiaires entre les types A et B. Ce sont des calcaires 
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finement mi ro-grumeleu ·, plu ou moins spathiques, beige 
clair, bl n u jauntHr . Il nt intercalés dans les calcaires 
comp ct , lu r rement d n les uboolithes blanches. Dans 
le meme b nc ce type interm, diaire peut passer plus ou moins 
bru qu ment au lcaire compact. On en voit un bel exemple a 
7 6 n \ • du rt u Ri u , le parties compactes sont 
pétri de N rinea Rutt ni, n. p. En deuxiem e lieu, on y trouve 
un Nerinella dont la oupe axiale ressemble fortement a celle 
de Nerinella antonen i n'ÜRB., comme elle est représentée par 

(1 9) . p 'd n aucun exemplaire 
110 m m., la surface est 

touj ur u e . Le Nerinea sen u stricto sont accessoires et in
détermin le . 

Pour l e mparai on avec le région limitrophes, nous ren
voy n le lecteur a la. th e de B URGEAT et a la note de BER
TRA D. Ver l'E, le type B s' fiace, de meme que vers le NE. Il 
e t remarquable que le f cie oolithique du Risoux est tellement 
moins fo ilif re que celui de Valfin. 

PORTLANDIEN 

A : PORTLANDIEN sensu stricto OU BONONIEN. 

Types : Calcaires, A) compacts ou sublithographiques, gris
beige plus ou· moins clair, en général bien lités ; 

B) cristallins, a aspect dolomitique, en général plus jauna
tre que le type A, bien lités ou souvent plaquetés. 

Epaisseur totale : 135 m., constatée au SW. de Morbier. 

Comme on le voit en comparant la description du type A avec 
-celle du type A du Kimeridgien, les différences sont minimes. 
En général, on peut reconnaitre le Portlandien par les alternan
ces du type B, qui en forment un élément cara.ctéristique sans 
que leur fréquence équivale a celle des calcaires compacts: ·En 
outre, l'étage qui nous occupe se reconnait par la fréquence de 
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grandes taches noires, presque toujours devenues brunes ou 
ocreuses sous l'in:quence des agents athmosphériqU/es . .. 

Ces taches biscornues, qui ne présentent pas de contours nets, 
donnent aux calcaires portlandiens un aspect tres · caractéristi
que, elles sont les plus communes dans le type B. Par places ces 
roches contiennent de Ininuscules cristaux de pyrite, visibles 
dans les coupes minces, plus communs dans les taches qu'en 
dehors ; dans les calcaires non tachetés, ces cristaux sont une 
exception. 

Souvent dans les calcaires cristallins, il y a des parties plus ou 
moins fines disposées en bandes paralleles au plan de couche. 
Quelques coupes minces montrent le quartz clastique, qui est le 
plus grossier et le plus fréquent dans les bandes de calcite gros
siere, dans d'autres le quartz fait défaut. Souvent la pigmentation 
rend cette structure plus visible a l'reil nu; d'autres fois, elle 
forme a elle seule des bandes dans un calcaire également C?m
pact ou finement cristallin. A mi-distance de la Doye a Gouland 
no.us avons constaté un bel exemple de stratification inclinée de 
ces bandes. 11 est surprenant que parmi tous ces calcaires du 
type B, toujours stériles et d'aspect franchement dolomitique, 
seul un affleurement a 915 m. d'altitude, a l'W. des Lattes (N. 
de la Mouille) est une vraie dolomie, ne réagissant pas avec 5 % 
d'HCl de froid. C'est une cargneule gris clair, poreuse, celluleuse 
par places. Cette structure caverneuse se trouve souvent dans 
les calcaires du type B, elle est plus commune immédiatement 
sous le Purbeckien. Nous renvoyons le lecteur pour Une descrip
tion détaillée a la notice de SAUTIER ou a celle d'ETALLON. Cepen
dant nous voulons mentionner une couche, a 1860 m. N 45o E du 
Fort du Risoux, qui présente de minces lamelles concentrique
·ment courbes . . N ous étudierons un type de calcaire tres grossie
rement cristallin a propos du complexe supérieur. 

La, ou les calcaires du type B forment des assises puissantes, 
ils donnent naissance a des combes s'ouvent ·bien marquées, ci
tons celles a l'.E. de Morez. 

-' · Les · calcaires ·du . type A se distinguen! a peine de ceux du 
Kirneridgien ·par le.u:t .contenü plus pauvr·e ·en organismes. En 

' ¡ 
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outre, le banc ont souvent moin épais, les calcaires les plus 
t piques ont un a pect de ma tic. Les calcaires microgrume-
1 u , ouvent pathique , ont plu rares dans le Bononien, les 
contours des grumeaux, qui ne dépa ent que rarement un día
m tre de 0,1 mm., ont a ez nets. Ces roches affleurent surtout 

E. de Bell - ntaine, parfois elles ren ferment des 
t qu lqu d 'bri d'Echinodermes. 

rel é de coupe stratigraphiques assez completes 
ndroit , avoir : 1 o suivant la route des Rousses au 

uivant le eh ruin de Morez au Béchet ; 3o en des
N. de la Mouille; et pour le complexe 

inf'rieur: 4o route de Morez a Lézat. Comme la suc-
c i n et le p i eur relatives des divers types sont peu com 

r ble dan ce e upe , nous nou bornerons ici a donner un e 
d ripti n qui 'applique - a part quelques exceptions peu 

~ ·t nte - a toute n tre région. Pour tirer tout le profit des 
e u , n u divi n l Portlandien en complexes, que nous 
étudieron succes ivement. 

L'.age du premier complexe, que nous faisons com mencer a 
1m. au-de u de marne supérieures a Exogyra uirgula, GoLDF., 
n'e t pas certain; a part quelques Foraminiferes et débris de 
coquilles, il ne renferme pas de documents paléontologiques . En 
l'attribuant au Portlandien nous sommes d'accord avec l'usage. 
Ce complexe, ayant une épaisseur de 18 metres, se compose de 
cal aire bien lité ou meme en plaquettes, des deux types, les 
bancs ne dépassant que rarement 1,5 m. de puissance. Comme 
justement ce complexe-ci est fort variable, nous l'étudierons a 
t rois endroits. 

A la ro u te de Lézat le Portian di en débute par 7,5 m. , se com
posant d'alternan ces des types A et B, celui-ci dominant, comme 
c'est la r egle a la base du Portlandien. Puis se sont déposés 
2,25 m. du type A, les 40 cm. supérieurs divisés en plaques de 
2-10 cm. Enfin l'affleurement se termine par 7 m. de calcaires 
microgrumeleux blancs, a Miliolidae et ·Tex tularidae, qui sont 
remplacés ·dans les 1,50 m. supérieurs par quelques Ptygmatis et 
de rares débris d'Echinodermes. Cette assise commence par un 
banc de 2,5 m. d'épaisseur. 
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Entre Morez et le Béchet tout le complexe se compose du type 
A en bancs jusqu'a 0,5 m. parfois en plaquettes, ne présentant 
un aspect dolomitique que dans le metre inférielir. 

A la route du Risoux, a 1.165 m. d'a.ltitude, la couleur des 
deux metres inférieurs varie de tres claire a foncée, on y trouve 
des oolithes disséminées, jaune verdatre ou beige clair. Plus 
haut, les hancs. ressemblent a ceux de l'affleurement de Morez
Béchet; des calcaires blancs, friables sont inlercalés. 

Nous avons étudié deux coupes minces de cet endroit; l'une, 
du calcaire oolithique, montre tres bien le passage de grqmeaux 
a oolithes typiques. En effet, la pate tres finement cristalline, 

' presque compacte, renferme des gruineaux plus pigmentés, sou
vent contenant des fragments de calcite plus grossiere que la 
pate ; plusieurs de ces grumeaux sont incrustés _ d'un. anneau 
plus ou moins complet de calcite cristalline. Parfois le grumeau 
s'~st aggrandi apres la formation de cet anneau; quelques exem
plaires enfin présentent un deuxieme anneau concentrique : une 
oolithe s'est formée. Les anneaux ont une structure radiaire, le 
reste de la masse des oolithes et des grumeaux en est dépourvu. 
La roche contient quelques débris de coquilles et d'Echinoder
mes. 

Une seconde coupe,. d'une couche blanche, sublithographique 
a I'reil nu, montre un calcaire cristallisé, un peu moins fin que 
la pate de celui que nous venons_ d'étudier. 

Le deuxieme complexe de 67 m. ne se -distingue du premier 
paquet que par l'apparition de calcaires en b~ncs de 0,5 a 
1,5 ni., pas tou( a fait compacts, plus ou moins clairs, renfer
mant plusieurs Nerineidae portlandiens ; les cale-aires cristal
lisés sont relégués au second plan. C'est surtout a l'W. de Morez 
que certa.ins de . ces bancs sont tres riches en Nerinea salinensis, 
D'ÜRB., jadis BERTRAND (1883) et BOURGEAT . l'ont prise pour 
Acrostylus trinodosus, VüLTZ., qui y est fort rare. De plus, on y 
troÜve : Nerinea cf. Thiollierei , DuM. et FoNT. et Ptygmatis cf. 
erronea, ZITT. La plupart des fossiles sont roulés et empatés 
dans la rache, les coupes axiales permetfent d'identifier, a part 
des ·especes precitées : Nerinea cf. Ruttózi, ri. sp., ·Nerinea sp. 



' 

1 

·. / . .. . .. 
: .. /··· . 

. 
1 
1 

-.t2-

in ., Ptygm . ps ud bruntrutana, G. G E MM., Cryptoplo-
u pyramidali T. pi y ·i lla ·p. ind. ; les Lamellibranch~~ 

p effrit 1 ur "tr indiqu 1 

, a l'exception d'une Trigo-
ud n e de Nériné diminue vers le S. et surtout vers 

ente orientale du Ri u en est dépourvue. La présence 
m le "tre restreinte au coin NW. de 

n lline de 1.160 m., a mi-distance entre 
n u a n trouvé un bel exemplaire de 

rin a Thi lli r i M. t F T. 

u eh min du Bé h t la p rtie de 19 a 32 m. au~dessus de la 
b e u deu i me complexe e t occupée par une assise mono
t ne u t B · aill ur , c'e t le type A, souvent tres clair, qui 
d mine. 

Le troi ieme complexe, épai de 25 m. en moyenne, est carac
t éri é par l' bondance du type B et par la présence ~'intercala
tion ub olithique . Nou n d nnerons une coupe détaillée, 
pri e le lona du ch emin du Béchet. 11 faut remarquer que cette 
cou e n'a qu 'une valeur locale, notamment le niveau 2 n'a pas 
été con~taté ailleurs. 

niv. m. 

11) 
10) 

9) 
8) 

1,50. 

1,30. 
1,28. 

Coupe détaillée du troisiem e complexe 

base du quatrieme complexe. 
c. suboolithique jaunatre, tres clair. La coupe mince 
ressemble a celle du niveau 8, m ais les formes des 
suboolithes sont plus régulieres et la pate est en
core plus relégué au second plan. 
c. a aspect dolomitique, fin, gris clair . 
c. suboolithique blanc, de grosseur variable. Sous le 
microscope on voit des suboolithes de grosseur et 
formes diverses, a contours plus ou moins nets, dans 
une pate totalement cristalline et plus grossiere que 
celle du ni vea u 7. De plus, on trouve quelques ooli
tho1des et quelques rares grains de quartz clastique. 
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Les suboolithes de forme allongée sont disposées pa
rallelement, la pat~ occupe relativement peu de 
place. Des formes corrodées suggerent que la forme 
définitive des oolithes est influencée par la cristalli
sation de la pate. 

4,50. c. plus ou moins cristallisés, blancs ou gris, non ta
chetés, bien lités. La coupe mince cJ.u banc supérieur 
montn~ un . calcaire totalement cristaUisé, les cris
taux ne dépassent que tres rarement 0,018 mm. de 
grosseur, les grains de quartz clastique sont tres ra
res. 

0,15. c. grossierement cristallisé, gris verdatre. La coupe 
mince nous montre de grands cristaux de . calcite, 
tres riches en grumeaux nains de calcite tres fine
ment cristallisé, qui ont une haute réfringeance. Des 
bandes paralleles. au plan de couche sont moins gros
.si~res ; dans celles-ci on ne peut pas observer la 
structure cristalline a l'reil nu. Les contours des 
grands cristaux sont fort irréguliers, il n'a pas de 
pate ou interstice (entre les niveaux 5 et 6 il y a un 
passage graduel). · 

2,25. c. gris, plus ou moins clair et jaunatre, plus ou 
moins cristallisé, bien lité. 

0,19. c.· suboolithique fin, gris clair, ·par places compact. 
La, ou les suboolithes se trouvent dans une pate 
cristalline leur diametre atteint 0,6 mm. et elles y 
occnpent les trois quarts de la masse totale ; dans 
les parties compactes par contre elles sont beaucoup 
moins abondantes, et rangées parallelement ; elles 

. n'y dépassent pas 0,33 mm. 
6,40. c. finement éristallisé, gris clair, en majeure partie 

a grandes taches biscornues ; en plaquettes dans la 
partie supérieur~. . . 

0,10. · c. fi!lement cristallisé, g~is clair, ~ petites taches 
brunes et no!res, a quelqu,es . gnlins de qua.rtz clasti
'<;Tlle et a petits débds, de ~oquilles. rares. La . gangue 
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comprend de beaux rhomboedres de calcite, n'attei
gnant que rarement et localement un diametr~ de 
0,06 mm.; le parties plus o u m oins fines passent 
pre que in en iblement de l'une a l'autre. On y 
trouve des grumeaux compa.cts, plus ou m oins net
tement limité , ouvent pigmentés; il nous semble 
·qu'en partie ce sont des cailloux peu arondis . . 

1) 2,10. c. plu ou moin compact, par places a aspect dolo
mitique, a grandes taches bicolores. La coupe mince 
d'un banc compact, blanchatre, de ce complexe mon
tre de cavités irrégulierement formées, qui sont 
remplie de calcite. ll est tres remarquable que pres
que toute ce cavités contiennent de petits rhom
boedres, s trouvant dans les grands cristaux de cal
cite (PI. I, fig. 4), ils se sont amassés tous du meme 
coté de cavités, comme s'ils avaient tombé dans 
une seule direction (PI. I, fig. 5). Toutefois, la chute 
n ' t pa omplt'~ te : le rhombocdres ne se soutien
nent pas l'un l'autre, en outre quelques-uns se trou
vent disséminés a tous les parois des cavités. 

N us propo on l'explication suivante: supposons 
que les cavités soient tapissées de calcite plus ou 
moins idiomorphe. L'eau, qui circule dans ces ca
vités serait chargée de CaO et coz d 'u ne concentra
tion changeante, de sorte que pendant une période 
d 'u nc forte concentration de C02 les cristaux se se-

raient dissous partiellernent par un réaccroisse
nlent suivant. Les noyaux restants prendraient 
une fo rme parfaitement idiomorphe 
Maintenant nous pensons que - pendant une émer
sion complete antérieure -a l'orogénese - l'eau 
n'occuperait temporairement que le foud des cavi
tés : la coücentra.tion de CaO · augmenterait, le C02 

pourrait fuir et les grands cristaux de calcite com
menceraient a se former. Si par quelque cause, -
soit par une immersion_ marine ou par un lac ter-
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tiaire, soit par, sllite de chutes pluviales, - l'eau 

remplissait de nouveau · toute la cavité, elle dissou
drait la périphérie de tous les cristaux. Une partie 
des rhomboedres se détacherait et tomberait sur le 
résidu des cristaux sur le fond ; pendant une sui
vante période seche, ces rhomboedres tombés se
raient empátés dans les grands cristaux par con
séquence de la croissance de ceux-ci. Par une répé
tition de ce processus, les cavités se rempliraient. 
Il faut songer que pendant la croissance de~ 

grands cristaux, les rhomboedres croissent eux aus
si, de sorte que l'idiomorphie parfaite de ceux-ci ne 
préexisterait pas. En effet, on voit aussi des rhom
boedres imparfaits, et on peut remarquer que - si 
la surface sur laquelle ils sont tombés n'était pas 
plane, - trois points de soutien suffiraient, de 
sorte que l'idiomorphie devrait se perdre seulement 
a trois endroits; ces trois points peuvent ne pas 
se trouver dans le plan de la coupe mince. 

Nous avouons cependan~ que ces considérations 
n'expliquent pas pourquoi les grands cristaux se 
sont · agrandis beaucoup plus que les rhomboe
dres; il est probable que la composition chimique de 
ces deux générations est un peu différente, de sorte 
que la solution s'accorderait davantage avec les 
grands cristaux qu'avec les rhomboedres. Remar
quons que la direction de la chute- perpendiculaire 
au plan de couche - n'est suggéré que par la coupe 
mince ; nous n'avons pas visité le terrain apres 
l'avoir étudiée. Si cependant notre observation est 
juste on peut en conclure que le phénomene décrit 
ci-dessus s'est produit avant - ou . tout a fait au 
commencement de - l'orogénese, les couches étant 
fort redressées actuellement. 

Notons que les plans de couche des niveaux 7 et 9 sont moins 
lis ses que d' ordinaire. 
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Enfin le Portlandien proprement dit se t ermine par vingt a 
trente metre de calcaires bien lités, souvent en plaquettes et 
irréguli rement tachetés, le type B. dominant . En outre ce qua
trieme complexe est caractérisé par des intercalations de varié
tés beaucoup plus grossieres du type B, blanches, jaunes, roses 
ou verdatre . Ces roc;hes, si caractéristiques, qui ne me sont con
nues ailleurs dans le Portlandien, présentent l'aspect de vei
nes; elle peuvent passer plus o u moins brusquement aux cal
caires normaux a aspect dolomitique. Sous le microscope on voit 
les gr nd cristaux comblés d'enclaves de calcite tres finement 
cristallisé, fort réfringeantes, les contours des grands cristaux 
sont fort irrégulier , comme ceux de la silhouette d'un arbre. 
Des échantillons également riches en enclaves présentent des 
ri taux d eur et de limitation fort différentes . Nous énu-

méron ici quelque localités ou nous en avons trouvé de bons 
affleurements : 

1 o a u hemin du B 'chet, a 795 m. d'altitude, niveau 6 de la 
coupe du troisieme complexe et un banc de 130 a 205 cm. 
au-dessus de la base du quatrieme complexe, 

2o 50 m. a l'E. d'un vieux chalet, 520 m. S. 38 W. de la-halte du 
Sagy, 

3° 180 m. au N. de la ferme « Joux dessus », a l'E. de Préma
non, 

4° 430 m. S 6 W. du chalet Beauregard, SE. de P rémanon. Une 
analyse chimique de la rache qui provient de cet affleure
ment, - qui se trouve pres du toit du quatrieme com
plexe, - donne 85,99 % CaCo3 pour un échantillon jaune 
et 92,80 % CaC03 pour un échantillon rose, 

5o a la route du Risoux, a 1.195 m. d'altitude, et plusieurs af
fleurements entre celui-ci et le chalet exactement au S. du 
Fort du Risoux, 

6 o a 490 m. a l'W. des maisons au SW. de ce Fort, cet affleure
ment est riche en quartz secondaire, en majeure partie 
en forme de sphérolithes, 

7° dans la Combe Seche, 1.770 m. au NE. du dernier affleure
ment, 
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go quelques metres a l'E. de la Cassine, 900 m. au S. du pont 
de Morez; cet affleurement se trouve pres du grand dé
crochement de Morez, 

9'o a la route qui relie Morez aux Rousses, 70 m. avant le grand 
détour a l'W. du Fort des Rousses. 

Un échantillon jaune, récolté par M. A. FALCONNIER dans son 
terrain aux Frasses, semble appartenir au meme genre. 

D'autres bancs, également bien distincts, sont ~oins grossiers. 
Sans devenir saccharo!de, la roche présente un aspect vitreux 
ou bien elle ressemble fort au silex; les teintes grises dominent, 
parfois tachetées de brun. Cette variété affleure surtout a l'W. du 
Fort des Rousses et a 700 m. au S. du Fort du Risoux, par la elle 
occupe une vingtaine de metres, comprise entre des calcaires 
clairs et tachetés du type A, a la base et un banc jaune, tres 
grossier, au sommet. 

Dans la Combe Sambine, 1.800 m. au SSE. de Prémanon, nous 
avons trouvé, immédiatement sous le Purbeckien, des calcaires 
saccharoides blancs et noirs . La coupe mince d'un échantillon 
noir montre la p:He formée de rhomboedres plus ou moins par
faits, jusqu'a 0,05 mm. de diametre; quant au pigment, irré
gulier ement réparti entre les cristaux, i1 nous semble que c'est de 
la matiere charbonneuse; nous n'avons point trouvé de pyrite, 
ni de limonite. La roche, ayant 89,43 % de CaC03, est parsemée 
de veines de calcite normale. 

J'insisterai sur le fait que les puissances peuvent augmenter 
aux dépens l'une de l'autre, surtout en ce qui concerne les 
complexes 3 et 4. 

En résumant nos observations on peut conclure que le Port
landien de la région étudiée se distingue par sa grande puissance, 
par ses n iveaux suboolithiques, par sa richesse en calcaires cris
tallisés, parmi lesquels quelques-uns sont tres grossiers. et par 
l'absence de microbreches et d'Algues. 

B : P URBECKIEN : 15 a 25 m. 

Type : Calcaires, marno-calcaires et marnes d'eau douce, sou-
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alternant avec des breches 
uches marines a Forami-

' utres auteurs nous consi
du Porllandien supérieur 

b aucoup en appre
i eur ne dépasse nulle 

m enne e~t encare moin-
r it un b nne moyenne, tandis 

12m. 

route nationale, a 1 km. 

ui m ne de Morez a l'Enfer, a 815 m. 

au S. de la Doye. 

supérieures du Pur

l'lnfravalanginien : 
r nd détour, que présente la route natio-

1,5 km. a l'W. des Rousses . 
1 Chaille. 

C mm ucce sion et les puissances relatives des divers ni-
v aux de coupe 'accordent peu, nous ne discuterons pas les 
différentes pos ibilités de parallélisation. Cette discussion ferait 
étendre hors de propos notre description, sans que le résultat 
hypothétique justifiat notre digression. 

Dans notre région, le Purbeckien présente les types suivan1 
__; , 

qui e rencontrent dans tou t le Jura méridional. 
A : Calcaires, marno-calcaires et m arn es, gris plus ou moins 

foncé, compacts, bien lités, souvent se délitant en plaquettes. Ces 
roches peuvent contenir des tiges et oogones de plus d'une es
pece de Ch ara. 

Insi ston s sur· ce que plusieurs niveaux a Chara contiennent en 
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outre des Foraminiferes. Quelques-unes de ces couches n'offrent 
que des tiges de Chara; d'autres ne renferment que des oogones 

de cette Algue. 
Les débris de coquilles peuvent former de minces lits de luma-

chelle dans les marno-ca.lcaires compacts. 
B : Calcaires et marnes microgrumeleux ou rarement c·alcai

res a oolithes typiques, bien lités, pour le reste pouvant -présen
ter tous les caracteres et les éléments du type A. Parfois nombre 
d' oolithes ont perdu une partie de leur é·caille extérieure ; on re
tro uve les débris des écailles disséminés dans la pftte. 

Remarquons que dans certaines couches une partie des élé
ments a été incrustée ·d'une mince couche de calcite, tandis que 
d'autres en sont dépourvues. 

La roche des types A et B peut répandre une odeur bitumi
neuse quand on la casse. On trouve assez souvent, surtout da.ns 
les calcaires et marnes du type B, des débris de Laine:flibranches 
et de Gastropodes. A part de quelques Planorbis nous n'avons pas 
rencontré de formes reconnaissables. SAUTIER cite la faune sui
vante : 

Physa wealdina, CoQ . . 
Limnaeus sp. ind., 
Planorbis Loryi, CoQ. 

Melania? 
Cyclas? 
Anodonta? 

Arca? 
Cypris? 
Paladina? 

C : Breches calcaires a cailloux multicolores. 
Nous renon~ons a décrire en détail ces breches si connues ; 

cette description ne serait qu'une reproduction de celle que don
nent J OU KOWSRY et FA VRE dans leur merveilleuse monographie 
du Saleve. 

Remarquons qu'en général les éléments des breches sont plus 
petits a mesure qu'ils . sont plus foncés : le diametre des caii
loux noirs ne dépasse pas 9 mm., tandis qu'en moyenne Ü est de 
1 m m .; celui des cailloux de ca.lcaire gris o u brunatre atteint 
30 mm. Nous n'avons pas trouvé de cailloux oolithiques. 

Quant a !'origine des cailloux nous croyons qu'ils proviennent 
des barres sous-jacents de la région. Pour les observations qui 
soutiennent cette hypothese nous renvoyons le lecteur a l'ou
vrage de JouKOWSKY et FAVRE; nous n'avons pas fait d'obser
vations contra.dictoires. 

llAYF.~ 
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ou in i teron ur que tou s les types mentionnés peuvent 
passer latéralement l'un a l'autre, ce passage peut etre plus ou 
moins rapide. Dans une e u le cou ch e on pe u t r encontrer des 
Chara, d e Ostracodes, de Textularidae, des Miliolidae et des co
quille , p rfoi accompa né de cailloux noirs ou gris. Dans 

rand nombre de coupe minces n ou s avons trouvé quelques 
rain de quartz clastique, n'atteignant que rarement . un diame-

tre de 0,15 mm. · 
Dan 1' xe de l'anticlin l 5 nou s avons t rouvé dans la rigole 

de 1 route nationale un calcaire compact, en partie r ecristallisé, 
et contenant de beaux a ar 'gat de quartz secondaire, présentant 
quelque pyramides bien idiomorph e . Cette roche se trouve im
m di tement sur le calcaire recri tallisé du Bononien supérieur. 

La coupe suivan te s'applique aux coupes n os 1 et 4 (Morbier et · 
l Doye); les différence de deux localités se r apportent surtout 
a la pate (micr ogrumeleuse ou compacte), et a la richesse en 
or ani mes. Les niveaux 8, 9 et 1-4 n 'ont été observés qu'au S. de 
la Doye. 

16. 

15. 

14. 

0,13 m. 

1 m. 

Coupe s tratigraphique 

Base de l'lnfravalanginien. 

C. du type B, avec quelques Foraminiferes 
et débris de coquilles; Ostracodes fort ra
res. Ce niveau n'est observé q u'a l'E. des 
Loges; a Morbier et a la Doy e il y a !acune. 

C. des types B et A alternant, a tiges et 
oogones de Chara. Marnes feuilletées tout 
a fait subordonnées. Au N. de Morbier la 
roche du type B contient quelques cailloux 
noirs de petite taille a 35 cm. au-dessus de 
la base. Par ci par la une couche contient 
quelques grains de quartz clastique ou des 
Ostracodes. 



13. 0,70 m. 

12. 0,60-1 m. 

- .~1-

c. identiques a ~eux du niveau 14, mais a 
variations plus rapides, et s'en distinguant 
par la présence de Foraminiferes, qui se 
trouvent cependant associés a des tiges de 
Chara. 
A la Doye les 50 cm. supérieurs se com
posent d'un calcaire totalement oolithique. 
Les belles oolithes typiques sont pigmen
tées d'un peu de limonite. Cette roche est 
supportée par une fine breche a cailloux 
multicolores, de 10 cm. de puissance. 

M.-:C. subcompact, gris clair. Au N. de Mor· 
bier ce niveau est tres riche en Chara et la 
roche répand une odeur bitumineuse au 
choc du marteau. (Morbier: 0,60 m., La 
Doye: 1 m.) 

11. 0,20 a 0,25 m. C. microgrumeleux a Foraminiferes en par
tie incrustés. A Morbier le quart inférieur 
est riche en débris de LamelUbranches; les 
trois quarts au toit contiennent en outre 
quelques tiges de Chara, quelques Ostraco
des, et des oolithes typiques. A la Doye la 
moitié supérieure se compase d'une marne 
tendre, foncée, contenant des petits cail-

10. 0,20 m. 

9. 0,10 m. 

loux et rognons calcaires. 

Breche a cailloux multicolores fins, arron
dis. A Mor·bier : riche en débris de coquil
les et contenant quelques grains de quartz 
clastique; a la Doy e: a tiges et oogones de 
Chara. 

Breche a cailloux multicolores, anguleux, et 
a tiges de Chara. Une partie des cailloux les 
plus grands (jusqu'a 15 mm.) renferme 
des cailloux noirs, jusqu'a 1 mm. de dia
metre. 
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8. 

. 7. 

6. 

5. 

4. 
3. 

2. 

l. 

0,40 m. 

0;25 m . 

0,20 m. 

0,50 m. 

0,50 m. 

0,38 m. 

0,18 m. 

0,23 m. 
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C. du_ type A. Par ci par Ht on trouve quel
ques cailloux disséminés. 

C. composé de parties compactes, de quel
ques cailloux arrondis et d'oolithes typi
ques amassées par places. Tiges et oogones 
de Chara. 

C. ne se distinguant du n iveau sus-jacent 
que par la présence de Textularidae et de 
quelques Ostracodes. 

C. microgrumeleux ou presque compact et 
un peu marneux, a tiges et oogones de 
Chara et a Ostracodes ; contenant un peu 
de quartz clastique. 

M. alternant avec harres calcaires compacts. 

Breche a cailloux multicolores atteignant 
30 mm., parfois assez anguleux. Ce niveau 
contient des Foraminiferes, -des tiges et 
oogones de Chara et de r ares oolithes typi
ques. 

C._ du type A, a· Foraminiferes, oogones de 
Chara et quelques Ostracodes. Grains de 
quartz clastique rare. 

Breche a cailloux multicolores peu abon
dants. On y trouve des Ostracodes, des dé
bris de Lamellibranches et quelques oogo
nes de Chara. 

- La coupe du' chemin du Béchet montre des alternances ana
logues aux précédentes, les cale-aires et marnes plus ou moins 
compacts dominent, souvent ils sont tres riches en Chaz·a. Quoi
que le contact avec le Bononien ne soit pas visible, ni celui avec 
l:I_nfravalanginien, le complexe étudié doit se trouver pres de la 
Qase du Purbe.ckien. 
_ Nous nous bornerons a. énumérer les niveaux qui en different 

par la présence de Foraminiferes ou par leur composition litho-



- -53 ·-

B I B L I u ·r E C A 
logique. Dans la premiere colonne nous marquons ces niveaux 
par une lettre et la distance qui sépare leur base· de la base de 
la coupe, tandis que la deuxieme colonne contient les épaisseurs. 

k. 
7,40 m. 

j. 
7,20 m. · 

i. 
6,33 m. 

h. 
5,98 m . 

g. 
5,16 m. 

f. 
4,53 m. 

e. 

Observations sur le chemin du Béchet 

0,40 m. M. tendre, par places micro-grumeleuse, a 
Foramini{eres, tiges et oogones de Chara, 
ces derniers sont en partie incrustées de 
calcite. 

0,20 m. 

0,65 m. 

0,35 m. 

0,50 m. 

0,13 m. 

0.17 m. 

M. a caillous multicolores arrondis. 

Breche a cailloux multicolores. Ce niveau 
contient des tiges et oogones de Chara, des 
Ostracodes et quelques grains de quartz. 

C. a Textularidae et oogones de Chara. 

C. composé pour trois quarts du volume de 
tiges de Chara. 

M. brun-gris foncé, ríche en matieres char
bonneuses et en débris de coquilles. Pla
norbis· sp. ind. 

Breche a cailloux multicolores, a Ostraco-
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Nous estimons que le niveau k. de cette coupe doit se trouver 
a peu pres a la me~e hauteur que la base de la coupe précédente, 
le niveau 4 en est peut-etre l'équiválent. 

Si l'on songe a ce que l'épaisseur de notre Purbeckien n'est 
que la moitié de celle qui a été observée au Saleve et si l'on fait 
attention a ce que nous n'y comprenons pas de complexes puis
sants de calcaires marins, comme le font par exemple JouKow
SKY et F AVRE, on peut conclure qu'au moins une partie du com
plexe supérieur de notre Bononien est l'équivalent contemporain 
de la p-a.rtie inférieure du Purbeckien du Saleve. Comme le com
plexe mentionné ne contient ni Algues calcaires siphonées 
(Clypeina), ni breches a cailloux multicolores, nous préférons 
cependant le mettre dans le Bononien. 

Si toutefois on veut se baser sur les quelques cailloux du ni
vean 2 du troisieme complexe bononien, on pourrait meme at
tribuer au Puberckien toutes les couches supérieures a ce ni
veau 2; le Purbeckien aurait alors une puissance de 60 a 75 m. 

Résumé du Malm 

En résumant nos descriptions des étages du Malm, on peut 
constater que le Jurassique supérieur ne présente pas de diffé
rences importantes avec celui des régions limitrophes. La succes
sion des facies est normale ; l' Argovien et le Séquanien inférieur 
sont marneux, le Séquanien supérieur et le Kimeridgien se com
posent de calcaires suboolithiques et de calcaires compacts, tan
dis que ce dernier type constitue a lui seul presque tout le Port
landien. Ces résultats sont d'accord avec la théorie de CHOFFAT 
et BouRGEAT du déplacement des calcaires oolitliiques vers le S. 

Nous différons d'opinion avec BouRGEAT lors·qu'il parle du 
récif du Risoux : les coraux y sont disséminés et ne forment pas 
un vrai récif. 

Les épaisseurs des divers étages sont considérablement plus 
grandes que celles qu'on observe dans les régions vers le N., vers 
l'E. et vers l'W., tandis que vers le SW. elles augmentent peut
etre encore un peu. Comme d'ailleurs dans tout le Jura méridio
nal, les limites des étages sont souvent peu précises. 



Crétacé 

INFRA V ALANGINIEN 

Type : Calcaires microgrumeleux ou plus rarement oolithiques, 
de couleurs claires, le j aune-beige prédominant; ave e mar
nes gréseuses tout a fait subordonnées. 

Nqus divisons l'Infravalanginien en un niveau marneux entre 
deux séries de calcaires, l'épaisseur totale est de 60 a 70 m. 

Dans le . Jura suisse BAUMBERGER et LAGOTALA ont distingué 
dans l'Infravalanginien ou Berriasien deux sous-étages, dont 
l'Infraberriasien correspond a notre Infravalanginien inférieur 
et moyen, tandis que le Berriasien supérieur ou Marbre batard 
se distingue par ses couleurs plus claires, par l'absence de mar
nes et par la recristallisation beaucoup plus intense, de sorte que 
certains bancs ressemblent a l'Urgonien . . 

Chez nous les différences sont minimes entre les calcaires de 
la partie supérieure et inférieure de l'Infravalanginien, tandis 
que les caJcaires ressemblant a l'Urgonien supérieur sont tres 
rares et se trouvent aussi bien dans l'Infravalanginien inférieur 
que plus haut. Aussi nous ne ferons pas usage du nom « Marbre 
batard »; TUTEIN NOLTHENIUS et FALCONNIER ont d'ailleurs mon
tré que les différences précitées ne sont pas tres constantes. Nous 
préférons le terme d'lnfravalanginien au Berriasien, que les géo
logues fran~ais n'emploient que pour l'équivalent contemporain 
a facies bathyal. 

Le Séquanien n1is a part, c'est l'lnfravalanginien qui présente 
le plqs de variations parmf tous les étages, étudiés par nous. La 
teinte originaire des calcaires jaunatres était le gris foncé, comme 
on peut conclure de quelques affleurements peu altérés par ies 
agents athmosphériques. 
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A : INFRA V ALANGINIEN INFÉRIEUR : 40-45 m. 

Cette assise se compose de calcaires, parfois avec une interca
lation plus ou moins marneuse vers le milieu. Les calcaires sont 
distinctement lités en bancs de 0,2 a 2 m., parfois séparés par de 
minces lits marneux. 

Il y a lieu de distinguer les types suivants : 
1 : Calcaires microgrumeleux ou plus rarement suboolithiques. 

A, grumeaux ou plus rarement suboolithes jusqu'a 2 mm. de 
diametre, a contours généralement assez nets, dans une 
piHe plus ou moihs cristallisée, a hancs épais. Couleur 
jaune-beige ou blanche, plus rarement brune ou lie de vin; 
riche en 1Wiliolidae et Textularidae. La place occupée par 
la pate ne dépasse pas la moitié du volume. Quelques 
bancs, étant plus recristallisés, ressemblent un peu a l'Ur
gonien, d'autres, ou les débris d'Echinodermes augmen
tent, ressemblent davantage au Barrémien inférieur, ou a 
certains bancs de l'Hauterivien ou du Calcaire roux. A 
une centaine de metres a l'ESE. de la gare des Rousses une 
roche correspondan! a ce type renferme des rognons de 
m arne gris-verdatre. 

B, grumeaux plus fins, moins bien lünités ; la roche est gris
clair et parfois presque compacte ; alors elle ressemble 
au Portlandien. La pate est toujours plus compacte que 
celle du type A; son volume dépasse celui des grumeaux .. 
Parfois cette roche répand une odeur bitumineuse au choc 
du marteau. 

II : Calcaires a oolithes typiques, beige-jaumHre, dans une pate 
le plus souvent cristalline. 

Tous ces types renferment en général des débris de fossiles, 
que nous énumérons par ordre de fréquence: Echinodermes, La
mellibranches, Brachiopodes, Gastropodes, Coraux et Bryozoa·i
res. Ces débris ne forment que fort exceptionnellement un élé
ment constitutif de la roche, tellement. intégrant qu'on peut par
ler d'une microbreche organogene. Parfois le type 1 B ne con
tient que peu rle débris d'organismes. 
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Nous ne connaissons pas de calcaires sublithographiques ou 
frartchemen t détritiques dans l'Infravalanginien. 

Si nous comparons ces types avec la de cription de LAGO rALA 
nous croyons que cet auteur prend pour des microbreches la ma
jorité des ca]caires que nous qualifions « microgrun1eleux >> , 

tandis que FALCONNIER les cmnprend probablement en partie 
dans ' les calcaires oolithiques. 

Afin de donner une idée des observations détaillées de SAUTIER, 
nous citon s ici l'alinéa ou il décrit ]es couches de base du Cré
tacé. 

<< Les dernieres couches de cette a ise offrent un intéret par
ticulier, a cause de leurs relations de contact avec les dépóts 
wealdiens qui les supportent. Toutefois, les caracteres qui mar
quent la séparation de ces deux natures de roches n'ont rien de 
bien tranché au premier abord : les unes et le autres, malgré les 
dislocations et les co.ntournements les plus multipliés, restent 
partout dans un parallélisme exact ; mais un examen attentif 
laisse bientót aperceyoir les m rque significatives du violent 
Inouvement des eaux qui s'est opéré entre les deux dépóts. Ainsi, 
les couches néocomiennes empatent de nombreux fragments des 
roches wealdiennes et prennent un aspect bréchiforme jusqu'a 
2 metres et meme davantage, au-dessus de la ligne de séparation 
commune aux deux dépóts ; quelquefois meme, et l'on a un bel 
exemple dans le ravin de la Chaille, a 250 metres environ au
dessous du fort des Rousses, la base de l'étage néocomien est 
formée par une ou deux épaisses couches d'un véritable conglo
mérat, dont les volumi:qeux fragments, anguleux ou arrondis, et 
cimentés par les marnes wealdiennes supérieures, appartiennent 
a la fois aux couches marines néocomiennes et aux calca.ires la~ 
custres w e1aldiens. » 

Nous n'avons pas retrouvé les couches décrites par SAUTIER, 
mais sur quelques points nous avons trouvé des cailloux angu
leux de calcaire sublithographique purbeckien dans les couches 
inférieures de l'Infravalanginien. Citons l'affleurement a 100 m. 
au S. du Béchet et celui a 530 m. N 22° E. du chalet des Loges. 

Le meme phénomene se voit au N. de la Chaille, dans les 12 cm. 
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de la base du Crétacé. En outre cette couche présente des enclaves 
de formes fort . irrégulieres de calcaire compact a Chara, tandis 
que la masse principale est un calcaire microgrumeleux ou pseu
dooolithique renfermant quelques Rhynchonella. 

Le Purbeckien sous-jacent est raviné; les fissures produites par 
l'érosion sont remplies du calcaire pseudooolithique de l'Infra
valanginien. 

La coupe ci-jointe donne une idée de la superposition des 
couches, qui peut . changer considérablement, et dont la texture 
et la couleur varient heaucoup et brusquement. La coupe a été 
relevée au S. du chalet des Loges, dans le flanc oriental du syn
clinal des Loges. 

Coupe stratigraphique 

14. 0,20 m. C. du type I B avec quelques Miliolidae et Coraux 
rares ; quelques grumeaux sont identiques a ceux 
du niveau sous-jacent. 

13. 2 m. C. du type I A, une partie des grumeaux est beige-

12. 1,15 m. 

11. 4,37 m. 

10 0,18 m. 

9. 0,48 m. 

8 3,35 m. 

verdatre et extremement riche en quartz clasti
que. 
C. du type I :B, a Miliolidae, riche en grains an
guleux de quartz clastique. 
C. du type I A, devenant plus clair et plus gros
sier a mesure qu'on s'approche du toit. 
C. du type I B, presque compact, par places res
semblant au niveau 9. 
C. du type I A, tres fin, a Miliolidae abondants et 

a quelques Textularidae. 
C. du type I B, a grumeaux plus ou moins riches 
en limonite, irregulierement amassés. La moitié 
supérieure est surtout riche en Foraminiferes ; 
tandis que dans la partie inférieure on trouve des 
débris de coquilles et d'Echinodermes. C'est le ni
vean inférieur ou existent quelques grains de 
quartz clastique, qui se retrouvent dans tous les 
niveaux en dessus. 



7. 

6. 

5. 

4. 
3. 

2. 

l. 

26 m . 

3,80 m. 

0,12 m . 

0,45 m. 
0,70 m . 

0,65 m. 

0,70 m. 
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Liu · 
C. du type 1 A, tres clair, riche en Miliolidae et en 
Textularidae, hancs grossiers. · 
C. du type 1 B, parfois contenant quelques gru
meaux limonitiques. On y trouve des Miliolidae, 
par-ci par-la quelques débris d'Echinodermes et 
de coquilles et quelques galets ( ?) . 

C. du type 1 B, avec beaucoup de grumeaux bruns. 
Ce niveau renferme des restes de Lame.Zlibranches 
indéterminables. (Transition progressive du ni
veau 5 a 6.) 
C. identique a niveau 1. 
C. du type 1 A, clair, a Foraminiferes, Coraux et 
quelques fragments d'Echinodermes. Par places 
tous les éléments ont été incrustés d'une mince 
couche de calcite. 
c. subcompact, gris dair, a petites taches de limo
n ite, contenant quelques rares débris d' Echino
dermes. 
C: du type 1 B, a grain pas tres fin; une partie 
des grumeaux contient une assez forte proportion 
de glauconie; il y a quelques Foraminiferes. JI est 
possible qu'une petite partie des grumeaux soient 
des galets. 

L'intéret spécial de cette coupe est la fréquence du quartz das
tique : contrairement a ce que FALCONNIER a observé plus vers le 
NE., le quartz clastique manque dans les niveaux inférieurs. Dans 
les niveaux 8-11 le quartz est présent, mais point ahondant, tan
dis que les niveaux 12-14 en sont beaucoup plus riches. Mais le 
caractere le plus intéressant se voit dans les coupes minces du 

· niv.l3 et - quoique moins typique - aussi dans celles du niv.14. 
Une partie des grumeaux de ces niveaux se ·compase, . de la cin
quieme partie jusqu'a la moitié du volume, de grains plus ou 
moins anguleux de quartz clastique, tandis que la pate englobante 
n'est pas plus riche en quartz que les · niveaux 8-11, et que les 
autres grumeaux en sont dépourvus. Parfois les grains de quartz 
ne sont pas également disséminés dans les grumeaux, mais ils 

. ~ .. '. , 
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ont été concentrés de maniere a former un anneau suivant la 
périphérie du grumeau, ou bien on voit deux ou trois demi-an
neaux se joignants (fig. 1). La selile explication raisünnable de 

ce phénom~ne est que les grumeaux gréseux se sont 

formés ailleurs et que des 
courants d 'eau ou le vent 
les ont déposés a h~ur place 
actuelle. Car, comme il n'y 
a pas de grumeaux intermé
diaires entre ceux qui sont 
riches en quartz et ceux qui 
en sont dépourvus, nous ne 
pouvons pas nous imaginer 
qu'une petite fraction de 
grumeaux sur un fond de 
mer ait attiré et englobé 
plus de 90 % du quartz se 
trouvant sur ce fond. 

Fw. l. - Blanc : quartz. - Pointillt: : calcite 
Noir : calcait·e compact 

Quant au m ode de for
mation des grumeaux eux
memes, ils ne présentent 

point les caracteres de galets dérivés d'un calcaire gréseux. Aussi 
nous préférons admettre que pendant le temps, ou les niveaux 
en question se formaient, une partie peu éloignée du fond de 
mer était formée par une boue riche en quartz, dan s laquelle des 
grumeaux se formaient. On peut s'imaginer que les grumeaux, 
en s'agrandissant, englobent les grains de quartz qui sont appor
tés et ceux qúi se trouvaient déja en dessous. Les anneaux seraient 
le résultat d'un roulement d'un grumeau sur le fond de mer 
gréseux, parfois suivi par un accroissement et un nouveau roule
ment. 

Cette coupe n'a qu'une valeur toute locale quant aux détails 
de la succession des divers types de roches et de leurs épaisseurs 
respectives ; elle difiere par l'absence de n1arnes et de calcaires 
oolithiques et accentue le développen1ent variable de la base du 
Crétacé dans notre région. En effet ce développement se distin-
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gue de celui des environs de Saint-Cergue ; nous n'avons point 
trouvé la microbreche a pisolithes et a petites Nérinées · que LA
GOT ALA met a la base de son lnfraberriasien. 

Les marnes ne manquent pas partout dans l'Infrava
langinien inférieur de fa région étudiée. Pres de la Chaille 
on . en trouve une couche de 80 cm., · située 9 n1. au
dessus de la hase, tandis que SAUTIER décrit un com
plexe marneux de 4 m., se trouvant vers le milieu du sous
étage qui nous occupe. Pour la descriptiori de. ces couches inté
ressantes nous renvoyons a cet auteur, qui donne une liste· des 
73 es peces qu'il y a trouvées; nous n'avons pas retrouvé la loca
lité fossili fere, qui se trouve probablement dans les fossés du 
Fort des Rousses. Notre récolte est restreinte aux especes sui
vantes: 
· Terebratula valdensis, LoR., Nerinea Favrina, P. et C., N. sp. 

ind. cf. valdensis P . et C., et Ptygmatis nov. sp., que· nous avons 
trouvés dans l'axe de A 5. au NW. du Fort des Rousses ; 

Derriere l'Hótel de France aux Róusses noús ·avons trouvé : 
Exogyra cf. Couloni, n'ORB.; 

A 400 m. a l'E. de l'égl_i~e des Rouss.es : Plwneroptyx is sp.; 
A l'E. de la Petite Combe : Ptygmatis nov. sp., a peu pres iden-

tique au précédent. 
Enfin nous avons trouvé a divers endroits ·des Térébratules 

peu déterminable, et une Natica Leviathan, P. etC. dans les ébou
lis glaciaires de Morez. 

B : INFRA V ALANGINIEN M OYEN : 1 Ü m. 

La partie moyenne de l'Infravalanginien se compose de mar
~es et marno-calcaires, gréseux, gris plus ou moins jaunatre, 
parfois_ avec une tendance violette, av~c quelques grumeaux plus 
grands, bruns o u roux. On y trouve des . alternan ces peu épaisses 
de calcaires microgrumeleux, sableux et parfois suboolithiques, 
j_au~~tres ·o u gris-beige. En général toutes · ces ro ches son t.-plus 
f~nc~es q~e _ celles que nous veno~s de décrire. L'épaisseur total e 
est de s· a 12 m. Parfois on y trouve queiques Terebratula val-
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densis, Lo R.; nous n'avons pas trouvé d'autres fossiles recon
naissables ; pour une liste complete nous renvoyons a SAUTIER. 
Il est curieux que plus vers l'E. FALCONNIER n'ait trouvé un pa
reil niveau que vers la base et non pas au milieu de l'Infravalan
ginien. 

Nous avons étudié l'lnfravalanginien moyen plus spécialement 
au SE. des Loges, a la suite de la coupe stratigraphique de l'Infra
valanginien inférieur, et dans le flanc oriental de l'anticlinal 
no 5, oit il est entaillé par la ro u te nationale. De plus il affleure 
assez bien entre l'Enfer et la Doye, mais aucun de ces affleure
ments ne permet de lever une coupe détaillée sans !acunes. 

Le caractere le plus marquant du niveau qui nous occupe est 
la richesse en quartz clastique,.atteignant son maximum de pres
que la moitié du volume a 2,5 m. au-dessus de la base. Le diame
tre des grains de quartz ne dépasse pas 0,2 mm.; les grains sont 
peu arrondis. 

Dans les couches plus pauvres en quartz on trouve assez de 
Textularidae et de · Miliolidae. 

C INFRAVALANGINIEN SUPÉRI~UR 15m. 

La partie supeneure de l'lnfravalanginien ressemble comple
tement a la partie inférieure. _L'Infravalanginien supérieur con
tient encore moins de fossiles que l'Infravalanginien inférieur, . 
tandis que les Coraux semblent manquer presque totalement. Par 
contre, on y trouve beaucoup des Miliolidae, des Textularidae et 
quelques Rotalidae (?). On y retrouve les types 1 A et 1 B que 
nous avons décrits a propos du sous-étage inférieur. Contraire
ment a ce qu'on a observé plus vers l'E., on ne peut pas dire que 
chez nous les assises supérieures soient en général plus recristal
lisées ou plus compactes que celles de l'lnfravalanginien infé
rieur. ll est vrai que le milieu du sous-étage est souvent occupé 
par d-es calcaires blanch:Hres et recristallisés, mais ils y peuvent 
manquer, e! se rencontrent aussi dans l'Infravalanginien infé
rieur ; nous n'avons pas remarqué non plus qu'ils soient de 
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teinte beaucoup plus claire. L'épaisseur des barres, qui sont tou
jours distincts, varie de 0,20 a 1 m. 

Comme nous venons de voir que les assises décrites ci-dessus 
ressemblent presque completement a celles a la base de l'Infra
valanginien, · et que le complexe marneux et gréseux qui les sé
pare présente une épaisseur faible et variable, nous croyons inu
tile de désigner ces subdivisions sur la carte. 

V ALANGINIEN 

(Sensu stricto) 

A : MARNES n' ARziER, jusqu'a 0,80 m. 

Comme nous n'avons point trouvé d'affleurements complets 
et fossiliferes des Marnes d' Arzier, nous en parlerons peu. Ce 
sont des marnes plus o u moins grumeleuses, grises o u j auna
tres. 

Quand on sait que LAGOTALA donne une épaisseur de 4 m. en 
moyenne et que F ALCONNIER n'a pas observé d'épaisseur dépas
sant 0,10 m ., les Marnes d' Arzier manquant souvent totalement 
et que le terrain étudié par F ALCONNIER comprend une bonne 
partie de celui de LAGOTALA, on ne s'étonnera pas d'apprendre que, 
aussi chez nous, leur puissance n'est pas partout la meme. 

A l'E. de la Chaille, PANNEKOEK a trouvé quelques Térébratu
les, accompagnés de Trochotiara cf. rotularis, LMK. et Posidono
mya? 

B : CALCAIRE ROUX, 30 m. 

Types : A. Microbreche zoogene spathique, plus ou moins riche 
en grumeaux. La roche se délite en plaqÚettes, de couleur brun
jaunatre, grisatre ou rousse, parfois avec ·une tendance a la teinte 
violette. 
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B. Calcaire oolithique, jaune-ocreux, bien lité. 
Les types précités sont liés par des raches· p résentant des ca

racteres intermédiaires. Dans toutes les raches du Calcaire roux 
on trouve les débris des organismes suivants (par ordre de fré
quence décroissante) : Echinodermes, Bryozoaires, Lam cllibran.
ches, Brachiopodes et Foraminiferes. Le quartz clastique ne sem
ble nulle part manquer ; par-ci par-la on trouve quelques petits 
grains de glauconie. 

Bien que la limonite ait produit la couleur ocreuse ou rousse 
du Calcaire roux, elle ne forme jamais un élément intégrant, ni 
des pisolithes comme on en trouve dan-s d'au tres régions du Jura. 

Nous décrirons plus amplement deux échan tillons un peu aty
piques, provenant du synclinal du Mont Fier, ou il est entaillé 
par le Bief de la Chaille : L'un est un calcaire microgrumeleux 
assez fin, compasé pour la moitié de grumeaux, pour un quart de 
gr ains de quartz clastique et pour le reste de débris d'Echino
dermes. L'autre est un calcaire plus grossier ; dans sa páte com
pacte on trouve des débris d'Echinoderme·s, de coquilles et de 
Bryozoaires.- Quelques oolithes typiques sont ir.régulierement dis
séminées, elles sont concentrées en partie dans de gr ands gru
meau x . · Quelques grumeaux de grosseur· normale se ·composent 
pour· la .moitié de grains de . quartz clastique, tandis que la pate 
de la roche en est dépourvue. 

La, o u le type A . prédomine, le Calcaire -roux est bien distin
guable, mais quand c'est le type B qui affleure le mieux, comme 
c'est souvent le cas, il est facile de se tromper en le prenant pour 
l'Infravalanginien. A propos de l'Hauterivien nous verrons que 
la ressemblance avec cet étage est encare plus grande. 

Comme nous n'avons nulle part pu relever u ne coupe détail
lée, nous avons renoncé a étudier beaucoup de lames minces. 
Pour une description pétrographique complete nous renvoyons 
le lecteur a la these de F ALCONNIER; nous croyons que sa des
cription s'appliquera assez bien aussi a u Calcaire roux de · notre 
région. Avec LAGOTALA nous considérons comme le meilleur dia-

. gnostic du Ca.lcaire roux les plaquettes de 0,5 a 20 cm., en les
quelles la ro che du type ·A se délite; F ALCONNIER n 'a pas fait men-
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tion de ce caractere. Remarquons encore que chez nous les oo1i
thes jouent un role plus important que chez LAGOTALA et que 
l'épaisseur moyenne est un peu moindre que celle observée par 
les deux géologues suisses a l'E. de notre région. 

Le Calcaire r oux n'affleure que rarement ; le plus souvent il 
occupe le fon d des combes, qui ont lors caractéri ée par la 
teinte brun-rouge du sol de décomposition, d'oii quelques bancs 
disséminés peuvent émerger. Souvent l'assise qui nous occupe a 
été étirée a cause du plissement. 

N'ous n'avons trouvé nulle part de fossiles déterminables dans 
le Calcaire roux. 

C: CALCAIRE A ALECTRYONIA RECTANGULARIS: jusqu'a 10 m. 
Type : Microbreche zoogene rousse, ne se distinguant du type A 

du Calcaire roux que par 1'-absence des plaquettes minces. 
Avec BAUMBERGER et JouKOWSKY et FAVRE nous attribuons au 

Valanginien l'assise a Alectryonia rectangularis en la considé
rant comme l'équivalent des marnes a Saynoceras verrucosum 
et Holcostephanus Astierianus. 

Le meilleur affleurement se trouve sur la route dans la combe 
de la Darbella pres des failles 2 et 3, oii l'Alectryonia rectangula
ris, RoEM. est abondante; elle est accompagnée d'autres Buitres 
et de quelques Térébratules. 

En général il est presque impossible de séparer ce niveau du 
Ca.lcaire roux, car il n'affleure que rarement et n'est pas souvent 
fossilifere. 

ScHARDT. a observé un affleurement vis-a-vis du chalet des 
Dappes, sur le coin SE. de la carte. 

HAUTERIVIEN 

A : HAUTERIVIEN INFÉRIEUR : 20-25 m. 

L'Hauterivien inférieur de la région étudiée se constitue de 
marnes et marno-calcaires jaunatres ou plus rarement gris-

RAVEN 5 
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bleuatre, entrecoupés d~ microbreches ocreuses ou grises, zooge .. 
!J:es ~t spa~hiques et ·de c-alcaires plus ou moins nettement ooÜ~ 
-t_hiques, également ocreux. Les nÚcrobreches zoogenes ressem
blent fort a celles de l'Hauterivien calcaire, surtout lorsqu'elle~ 
cm;üienne;nt de la glauconie, ce qui est le plus souvent le cas ; les 
calcaires oolithiques ressemblent fort a ceux de l'Inffavaiangi:
:o.ien et a ceux du Barrémien inférieur. L'épaisseur de ces banc~ 
ne ~épasse pas '60 cm. 

Certains affleurements des marnes sont tres foss iliferes, sur
tout en ce qui concerne les Térébratules ; nous les avons marqués 
sur la carte. Quant aux autres genres, l'Hauterivien inférieur en 
est moins riche qu'en Suisse; quoique LAGOTALA y ait déja fait 
une bonne récolt~, l'affleurement du tunnel de Saint-Cergue est 
plus riche que ceux de notre terrain, qui nous ont fourni les 
éspeces suivantes : 

Pygo pyrina incisa, AG. 
Terebratula acula, QuENST. 
Terebratula valdensis, LoR. 
Terebratula sella, Sow. 
Terebratula latifrons, PICT. 

Terebratula cf. salevensis, LoR. 

Rhychonella multiformis, RüEM 

Rhynchonella lata, n'ÜRB. 
Exogyra Couloni, n'ÜRB. 
Nautilus cf. neocomiensis, n'ORB. 

Un grand nombre d'exempl-aires sont intermédiaires entre Te
rebratula acula et T. sella. 

SAUTIER a trouvé entre autres : Holcodiscus incertus, n'ÜRB. 

· La ressemblance de notre Hauterivien inférieur avec celu~ des 
régions limitrophes est évidente; l'Hauterivien marneux ou mar-: 
nes d'Hauterive sensu stricto en sont l'équivalent. 

B. HAUTERIVIEN M OYEN= HAUTERIVIEN CALCAIRE: 30 a 35 m. 

Type : Microbreche échinodermique spathique, brun-clair jau
natre, en général riche en _gl~~con~e . et pauvre . en oolithes; de 
stratification parfaite. 

· · L'Hauterivien calcaire est u~ ni~eau d'aspect assez uniforine, 
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.qu'on· peut a premiere vue confondre .avec le . Calcaire roux, dónt 
il se distingue cependant par les grajns ·ae_glauéonie,: qui ne man
quent que rarement. · En outré l'H~uterivien en_ difiere par sa 
pau.~reté en oolithes, qui n'en ·sont · presque jamais un constihi
tif intégrant. Par' tous ces caracteres l'Hauterivien se distingue du 
Calcaire r oux, dont les microbreches sont en outre généralement 
plus fines . La roche est un. calcaire· tres dut, qui se fend assez 
facilement parallelement · aux couches; les plaquettes produites 
sont m 0ins parfaites que celles du Calcairt. roux et l ~lH épaisseur 
moyenne est plus grande ·: 1 a.' 20· cm. Les couchcs elles-memes at
teignent des épaisseurs variant de 10 ~ 100 cm. 
~ J;..a roche est essentieHement formée par des débris d'Echino
dermes ¡:~ t d'autres fos siles, surtout d0 hryozoaires et d' I-luítres; 
les fragments sont plus gros que ceux du Calcaire roux. On y 
trouve beaucoup de veines de calcite et de limonite. Les cinq me
tres au sommet du sous-étage sont un peu plus clairs et pauvres 
en glauconie. Les couches inférieures sont parfois verdatres. Se
Ion. SAUTIER l'épaisseur moyenne de l'Hauterivien calcaire est 
de ·21 m., mais c'est probablement le' résultat d'un laminage par
tiel. 

L'Hauterivien moyen ne nous a pas fourni des fossiles recon
naissables. 

C : HAUTERIVIEN SUPÉRIEUR : 10 a 12 m. 

Types : Marnes plus ou moins sableuses, jaunatres, et calcaires 
microbréchiformes, un' peu glauconieux. 

Tandis que dans les régions voisines l'Hauterivien calcaire passe 
insensiblement au Barrémien inférieur, sans intercalations mar
neuses, chez nous l'Hauterivi.en supérieur se compose générale
ment de deux niveaux marneux, de puissance égale, séparés par 
des bancs caiCaires. 

Nous l'avons étudié le long de la route nationale au S. du Sagy. 
La marne inférieure, parfois n'ayant que 50 cm. d'épaisseur, . est 
grise et renferme parfois des iiodules calcaires a grumeaux limo
nHiqües. Par places -le banc · dé contact avec l'Hautedvien cal-
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caire est un . calcaire marneux, finement microgruJ?eleux, jaune·· 
ocreux, a débris de coquilles. 

La marne supirieure est plus jaun:Ure, tendre et devient plus · 
dure et lamelleuse vers le contact avec le Barrémien. 

Les calcaires ont une épaisseur de 3 a 5 m., ils ressemblent a 
ceux de l'Hauterivien calcaire. La roche est une microbreche zoo
gene, jaune-brun, plus foncée que l'Infravalanginien typique ; 
elle est spathique, parfois un peu oolithique. La grandeur des 
éléments varie; par ci, par la on voit beaucoup de grains arron
dis de magnétite (?) ~t de glauconie, et des débris d'Echinoder
mes et de Bryozoaires. La stratification est encore plus lamelleu
se que dans la partie moyenne de l'Hauterivien. SAUTIER a ob
servé qu'aux Cressonnieres les calcaires manquent, ils sont rem
placés par des lentilles ou par des rognons marno-sableux, con
tenant beaucoup de grains de magnétite et de glauconie. 

L'assise nous a fourni les fossiles suivants : 

Terebratula acula, QuENST. 
Terebratula latifrons, PICT. 

Terebratula valdensis, LoR. 

. Rhynchonella pinguis, RoEM, ex 
Pholadomya sp. juv. 
Toxaster retusus, LMK. 

Ajoutons que SAUTIER a trouvé entre autres : 

Toxaster retusus, LMK. Ostrea Boussingaulti, n'ÜRB. 

Exogyra Couloni, n'ORB. Leopoldia Leopoldina, n'ÜRB. 

Nautilus pseudo-elegans, n'ÜRB. Holcodiscus incertus (?), n'ORB. 

Cette faune prouve que nous n'avons pas affaire aux marnes 
barrémiennes. 

BARREMIEN 

A: BARRÉMIEN INFÉRIEUR : 20-40 m. 

Type : Calcaires jaunes, de structure et de texture variées. 
Ces calcaires sont distinctement stratifiés, en couches d'épais-
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seur variable, mais ne dépassant pas 0,80 m.; leur couleur est 
d'un jaune plus ou moins foncé ; ils sont fréquemment salis, 
dans la partie inférieure surtout, par de larges taches d'un rouge 
vineux, qui persistent a l'extérieur, ou elles tranchent nettement 
sur l'aspect gris-jaun~Ure de la roche. 

Rien de plus variable d'ailleurs, que la structure, la texture et 
la dureté de ces calcaires : on y trouve vers la partie supérieure 
de l'assise des bancs de calcaires microgrumeleux, fort recristal
lisés, j aune p.a.le, offrant une grande analogie avec les calcaires 
du facies urgonien; a ces bancs sont associés des calcaires mi
crogrumeleux fins, sublamelleux, d'un jaune plus prononcé, et 
dont la cassure est, en général, terne et subcrayeuse; enfin, !'as
sise commence par des n1icrobr' ches zoogenes grossieres, j aune
roussatre, se délitant en plaquettes irrégulieres. A toutes les 
ha.uteurs on peut trouver des calcaires oolithiques, jaune-beige, 
indistinguables de ceux de l'Infravalanginien et de ceux de l'Hau
terivien. 

Dans les deux tiers inférieurs du Barrémien se trouvent quel
ques minces intercalations marneuses, jaunatres. 

Dans toutes ces roches se trouvent des débris des organismes 
suivants : E chinodermes, Bryozoaires, Miliolidae, Coraux, La
mellibranches et Brachiopodes. 

A part quelques Coraux, une jeune Terebratula et une dent de 
Poisson, n ous n'avons pas trouvé de fossiles reconnaissables. 

Le Barrémien inférieur se distingue de l'Infravalanginien par 
ses e1éments spatiques blancs et par sa pate presque jamais com
pacte, du Calcaire roux et de l'Hauterivien calcaire par sa stra
tification moins réguliere et par les alternances moins riches en 
Echinodermes. La glauconie y est fort rare, et sa présence est res
treinte aux couches a la base. 

Ce sous-étage est plutót un facies qu'une uriité stratigraphique, 
son épaisseur variable semble indiquer qu'au moment ou se dé
poserent ses couches supérieures aux endroits du plus fort dé- · 
veloppement, le facies urgonien avait déja commencé ailleurs .. 
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B : BARRÉ HEN SUPÉRIEUR, facies urgonien : 90 m. 

Type : Galcaires saccharoldes ou microgrumeleux, blancs, jau
n:Ures ou rosatres. 

Cette assise se compose d'un massif de calcaires en général tres 
recristallisés, parfois microgrumeleux ou pseudooolithiques, de 
stratification imparfaite et parfois invisible; l'épaisseur des cou
ches varie de 0,5 a 1,8 m. Les fossiles y sont . r ares et fortement 
enga gés dans la roche, les Coraux prédominent. SAUTIER meri
tionne des Requienia. 

ScHARDT a observé que vers le sommet du Barrémien les cal
caires redeviennent plus jaunatres; nous l'avons observé aussi, 
par exemple dans le synclinal de la Darbella, entre Beauregard et 
les Jacobez. · 

Notons la présence a la base du Barrémien supérieur d'un banc 
rouge foncé, compasé de calcite totalement recristallisé. Les cris
taux n e dépassent pas 0,09 mm. de diametre, on y trouve beau
coup de beaux rhomboedres. Le pigment est formé de grains tres 
fins, disséminés entre les cristaux. Ce banc a ffleure a l'W. des 
Rousses et dans le synclinal de l'Enfer. 

APTIEN ET ALBIEN 

L'Aptien et l'AlbH~n occupent une bande de terrain jalonnant 
le pli-faille au NW. de la vallée des Rousses. 

Déja en 1858 SAUTIER a reconnu la présence de l' Aptien et de 
l' Albien tandis qu'en 1896 ScHARDT indique quelques affleure- . 
ments de ces deux étages, en y ajoutant qu_elques-uns du Céno
manien inférieur. Sur la feuille 16 de la carte géologique de la 
Suisse le meme auteur a distingué les deux étages, en indiquant 
les localités fossiliferes. Actuellement ces localités sont toutes 
recouvertes de páturages. 

Le seul point fossilifere qu~ nous ayons trouvé est sur la route 
du Risoux, a un metre de distance du pli-faille. La roche est un 
gres jaune, friable, compasé de grains de quartz clastique. La 
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·majorité d.es grains ne dépasse pas 0,5 mm. de diametre: Le ci
ment est iin calcaire phosphaté microgrenu ou grossierement cris
tailin, dans lequel on trouve des grumeaux arrondis de glauco
nie. Si ces grumeaux augmentent ils donnent une teinte verda
tre a ·la roche. Les fossiles se trouvent - a l'exception des Ser
pules - a l'état de moules intérieurs quelquefois tres durs. Le 
plus souvent la roche des moules est un phosphate de chaux brun 
foncé. Les fossiles sont souvent réunis en agglomérations plus 
ou ' :ruoins volumineuses, cimentées de la meme roche que les 
moules. Nous y avons récolté des fragments de Douvilleiceras 
mammillatum, ScHLOTH., Parahoplites sp., Trigonia sp., Janira 
sp . . et Serpules. 

Bien que nous ayons eu l'avantage de pouvoir visiter une tran
chée au N. des Rou sses d'en Bas, creusée pour l'établissement 
de la nouvelle conduite d'eau des Rousses, cet affleurement ar
tificiel, qui avait u n e longueur d'une soixantaine de metres, ne 
nous a fou rni qu'un Pecten trop j eune pour etre déterminé. Au 
point de vue lithologique cet affleuren1ent se composait pour la 
plus grande partie de gres identiques a ceux que nous venons de 
décrire. Cependant, les nodules de phosphorite faisaient défaut. 
M eme le Pecten mentionné ci-dessus n'était pas phosphaté. Nous · 
concluons qu'il est bien possible que les fossiles et les noduies 
phosphatés de l'affleurement de la route soient remaniés. D'au
tres gres sont plus fins et plutót gris, également a grumeaux de 
glauconie plus ou moins abondants. Le quartz n'y occupe que 
la moitié du volume ; il est accompagné de quelques grains de 
feldspath et de rares lamelles de muscovite. Le phosphate sem
ble manquer. La position stratigraphique de cette roche semble 
etre supérieure a celle du gres jaune. Enfin nous avons observé 
des breches assez fines, a cailloux calcaires jusqu'a 3 cm., mais 
généralement ne dépassant pas 1,5 mm. Notons la présence de 
cailloux blan cs de calcaire compact a Globigérines. La. pate de 
cette breche est un gres identique a celui de l'affleurement sur la 
ro u te. 

ll ne nous a point été possible de lever une coupe ni meme 
d'établir en gros la succession des . types précités. ~n effet cela ne 

j 
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nous étonne point, car il s'agit du flanc r enversé et probable
ment laminé du synclinal 6. Tandis que la partie supérieure de 
l'affleurement est interrompue de !acunes couvertes d'éboulis, les 
gres verts de la partie inférieure ont glissé eux-n1emes. 

ll ne nous semble pas improbable que tous les types décrits 
ci-dessus se rapportent a l' Albien. 

CENOMANIEN 

Nous n'avons pas retrouvé les affleurements qui doivent etre 
attribués au Cénomanien, indiqué par ScHARDT a 1.100 m. d'alti
tude au N. des Rousses d' Amont. ll n'est pas tout a fait impossi
ble que nous ayons indiqué comme Barrén1ien supérieur quel
ques petits lambeaux de cet étage. 

Résumé du Orétacé 

Le développement du Crétacé dans notre r égion ne difiere pas 
sensiblement de celui des régions limitrophes. Remarquons que 
LAGOTALA et FALCONNIER ne mentionnent pas le Calcaire a Alec
tryonia rectangularis, qu'ils réunissent probablement au Calcaire 
roux. 

Les marnes du sommet de l'Hauterivien con stituent un niveau 
intéressant. Il nous semble bien possible que celles, décrites par 
FALCONNIER comme Barrémien sensu stricto, en soient l'équi
valent. 

Nous croyons que nos descriptions permettront de distinguer 
sur le terrain les divers étages, mais pour étudier en détail tou
tes leurs variations il faudra consulter en outre les amples des
criptions de SAUTIER et de F ALCONNIER .. 

Notons cependant une particularité décrite par SAUTIER, que 
nous n'avons pas retrouvée. C'est la présence de rognons sili
cieux, qu'il mentionne dans presque chaque étage. Mais en gé
nérall'ouvrage de SAUTIER contient des renseignements précieux, 
surtout en ce qui concerne la paléontologie. Une nouvelle étude 
de ses riches récoltes serait un travail utile. 



Tertiaire et Qua ternai.re 

MOLASSE 

Sous toute réserve nous attribuons a l'Aquitanien des marnes 
tendres, rousses bariolées de vert, qui affleurent ~a et la sur le 
fond de la combe au N. des Rousses d'en Bas et sur la route de 
Bois d' Amont. Nous n'y avons point trouvé des fossiles, tandis 
que ScHARDT indique une localité fossilifere a 500 m. auN. 25 ° W. 
de l'église des Rousses et une autre a 2 km. ou NE. de cet en
droit. 

Il n'est pas impossible que la breche que nous avons décrite a 
propos du Créta cé moyen, appartienne aussi a l'Aquitanien; dans 
ce cas les cailloux a Globigérines proviendraient peut-etre du Cé
nomanien. M eme on pourrait attribuer a l' Aquitanien le gres gris 
verdatre a feldspath et a nluscovite. Nos observations sont trop 
restreintes pour prouver l'un ou l'autre. 

GOMPHOLITE 

Avec les géologues su1sses nous dénommons « Gompholite » 
un poundingue a cailloux le plus souvent bien arrondis et a pate 
calcaire jaune-brunatre. Nous y avons reconnu des cailloux de 
Portlandien et de presque tous les étages du Crétacé. Ce j>Oudin
gue se trouve exclusivement dans l'axe du synclinal secondaire 
sur le flanc oriental du Risoux. Remarquons que le s-éul affleu
rement de cette roche sur la carte de TuTEIN NOLTHENIUS se 
tronve a la suite de cet axe. 

R.ien ne nous permet ·d'évaluer l'age de la Gompholite. 
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.QUATERNAIRE 

Quant au Quaternaire, nous avons délimité aussi exactement 
. .-:igJ-I-e·,·possffire·-s.~-~;affleurements. Malgré nos recherches patientes 

1
y _;·h.ous ~'a~ons pás ·trouvé de cailloux alpins dans le Glaciaire. Les 
·_,-:. _dépóts glaciaire~ ··. et fluvio-glaciaires· offrent de beaux affleure

.ments daiis les. v:allées des Rousses et de Morez-Belle-Fontaine ; -· >,; ... .. ;\.· . . 
.-- -_ :d'áns· la -derniere Us atteignent une épaisseur considérable. · 
~- :, :-:_ :·:La tourbe ne _difiere pas de celle qu'on trouve ailleurs dans le 

._--.rl).r,a. Presque :-partout elle repose sur le Glaciaire ou sur une 
.boue ci(i·~aire · lhnnale. L'épaisseur maximum de la tourbe est 
d'environ 6 m. au NE. du lac des Rousses. 

Nous avons l'intention de publier plus tard une étude sur la 
tourbe de la vallée des Rousses avec l'analyse du pollen. 



DEUXIEME PARTIE 

Tectonique 

BIBL IOTECA 
Généralités 

Pour se former une idée de la structure de la regwn envtsa
gée, il suffira d'étudier les profils et la carte. La lecture de ce 
qui suit montrera ce que nous n'avons pas observé directement. 
Nous étudierons chaque pli en allant du SW. vers le NE., et en 
con1menc;ant par celui qui est le plus au SE. Puis nous donne
rons quelques conclusions. 

Nous nous servirons des abréviations suivantes : A. = anti
clinal, S. = synclinal, F. = faiile . . 

Remarques spécialcs 

S 1.: SYNCLINAL DES DAPPES. 

La série stratigraphique est co'mplete entre le Barrémie~ su ... 
périeur et le Malm; seul le Valanginien est un pe u écrasé. 11 est 
possible que cet écrasement se développe progressiveme~t jus-
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qu'au pli-faille que montre la carte de LAGOTALA. Si cependant 
a u N. de la borne n o 230 le Mal m se trouve vraiment en contact 
avec le Barrémien, nous préférons prolonger la faille de Beau
regard (no 6) jusqu'a l'axe du synclinal S 1, et faire commencer 
le pli-faille au N. de cette faille. Sans cela le laminage des cou
chts entre l'Urgonien et le Malm, épais ici de 175 m., se serait 
produit completement sur une distance de 90 m., ce qui parait 
fort improbable. 

A 1 : ANTICLINAL DE LA MONTAGNE DES T UFFES-LA PitE DESSUS. 

Nos observations sont restreintes pour cette partie de la carte, 
de sorte que les contours géologiques sont peu exacts. Nous 
croyons que le plongement de l'axe de 8° en moyenne rend fort 
probable l 'existence du prolongement de la faille de Beauregard 
so~s le A 1.; s'il n'y avait pas de dislocation on s'attendrait a 
trouver le Séquanien dans la vallée au N. de la Montagne des 
Tuffes.. o u meme l' Argovien, comme le m ontre la carte de 
ScHARDT. Par contre, nous n 'avons aucune r aison de supposer 
un prolongement de la faille 8. 

A cóté du sentier, aux Tuffes, nous avons cru voir les traces 
de la faille 5 : les couches y semblent etre recourbées de N 33o E, 
44 o W a N 15 ° W, vertical, et meme davantage. 

S 2.: SYNCLINAL DES LOGES. 

Le synclinal des Loges forme une combe m ar quée sur le flanc 
de la Montagne des Tuffes. 

Au NE. des Loges le décrochement 6 est bien observable, le 
synclinal y devient plus large, mais nous n'y avons pas pu trou
vei le Valanginien, qui doit etre caché sous le Glaciaire et sous 
les éboulis tres développés sur la pente N. de la Montagne des 
Tuffes. Nous n'avons pas pu en marquer l'extension précise. 
Nous ne savons pas si le renversement du flanc NW. commence 
déja iéi, ou seulement au N. de la faille 8. 

Par rapport a son prolongement en Suisse (synclinal de Sol
lier), S 2. est avancé environ 350 m. vers l'W.: le décrochement 
de St-Cergue (no 1 O) est encore bien marqué. 
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A 2.:. ANTICLINAL DE LA PILE D'EN BAS. 

Ou cet anticlinal pénetre sur notre territoire il présente une 
inflexion anticlina.le sur son flanc W.; nous ne l'avons pas re
trouvé a u N. du décrochement no 4. La faille 5 est pe u appa
rente; tout a fait au N. on voit la charniere, mise en évidence 
par la coupure du chemin des Tuffes; l'axe plonge vers le S. Le 
décrochement 6 est bien visible, les couches y sont retrous.§ées 
jusqu'a N 70° E., 60-76° W. 

Le rejet de la faille 8, qui suit le ta.lus NE. du petit vallon n'a 
pu etre mesuré exactement; par contre, les failles 9 et 10 sont 
bien marquées. 

S 3. SYNCLINAL LA DARBELLA - LES CRESSONNIERES - LA 
BAR O NNE. 

Sur toute sa longueur le flan e E. est le plus escarpé; en géné
ral, le Barrémien inférieur et l 'Hauterivien sont verticaux, avec 
des renversements locaux, a.tteignant leur maximum ( 45 o vers 
le SE.) chez Beauregard. 

Au SE. des Jacobez nous avons observé des oscillations des 
bancs autour de leur direction moyenne, il en résulte que cha
quc niveau occupe une bande de terrain plus large que la nor
male. Selon Maree! BERTRAND (CEuvres géol., p. 126-127), ce phé
nomene est fréquent dans le Jura. 

Le synclinal est traversé par 9 failles, toutes bien marquées; 
les deux premieres sont visibles seulement sur la route, leurs 
rejets ne semblent pas dépasser 10 m. Les couches du Barré
mien du flanc W. sont fortement retroussées et renversées a la 
fallle 6, un peu a u N. du détour du chemin des Tuffes; celles 
de la base du Barrémien supérieur montrent le meme phéno
m(me a l'W. de la faille 8. Plus au N. nous n'avons pas pu pour
suivre la faille 8; il semble probable que son re jet se réduit pro
gressivement jusqu'a zéro ou (ou avant que) les deux failles se 

- rencontrent. 



Notons la dépression dans l'axe du synclinal a l'E. des Jacobez~ 
Elle semble résulter _de l'érosion complete de l' Aptien, que nous 
avons cherché en vain. Les quelques affleurements visible$ dans 
l'axe sont du Barrémien et ressemblent aux calcaires jaunes a la 
base. Toutes les ·couches s 1i~clinant vers l'axe, comme Iious 
l'a-vons dessiné, nous ne sommes pas justifiés á admettre un 
repli anticlinal dans l'axe, bien que les roches mentionnées ci
dessus l'indiquent. 

A 3 : ANTICLINAL DE LA HALLE - NOIRMONT. 

L'apparition la plus méridionale de cet anticlinal est indiquée 
par un affleurement de Berriasien au S. de la faille 6. Il ne peut 
pas appartenir au meme flanc que le Berriasien de la route, car 
dans ~e cas· il faudrait adm~ttre une épaisseur de 100 m. a u 
moins pour celui-ci. Sauf pour les n os 6 et 10, toutes les failles 
sont beaucoup moins évidentes dans A 3. que dans S 3. 

Cependant la position du triangle de Valanginien entre les 
failles 9 et 10, par rapport a l'Infravalanginien auNE. de la Halle, 
suggere que l'anticlinal y est décapité. 

Notons que le profil n o 8, levé par mes collegues PANNEKOEK 
et BoiSSEVAIN, donne seulement une approximation des irrégu
lantés qu'y présente l'anticlinal qui nous occupe. Nous n'avons 
point trouvé de Malm dans son noyau. 

S 4.: SYNCLINAL DES JACOBEZ - LA CURE. 

Les affleurements les plus méridionaux se trouvent le long 
de la grande route des Jacobez a Prémanon, m ais nous venons 
de voir que nous sommes obligés d'admettre aussi son existence 
au S. de la faille 6. Il est possible que ce synclinal commence 
9-éja un peu au S. de la faille 5, mais plus au S. il n'y a pas 
~ssez d'espace pour l'intercaler entre le Barrémien inférieur 
t;:[~lÍ a!fleure a 1)~9 m. et l'Hauterivien inférieur de la route . 

. Tout~s les failles de ce synclinal sont moins marquées que 
d~ns -S 3., et su~tout le tracé du n o 7 est hypothétique : ~~a faille ,~, 
dont la partie orientale a été observée par PANNEKOEK (et véri-
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fiée par moi-meme) est tres évidente a 1.130 m. d'altitude, au 
_<_létour du sentier. Sur ce point des affleurements de l'Infrava:
langinien N. 15 ° E., 20-30 ° E. la bordent at;t N., tandis que plus 
au SW. c'est le Calcaire roux a N. 40 ° E., 30° E. 

La couvertu re glaciaire sur l'lnfravalanginien au S. et ]es quel

ques affleurem ents douteux d'Hauterivien inférieur au N. ne 
permettent pas d'estimer exactement la valeur du rejet. Les af
flearements ét ant fort rares, nous n'avons pu consta.ter le tracé 
précis de faille 9 plus vers l'W. Cependant nous estimons qu'elle 
doit passer a u S. d'un affleurement de Purbeckien a 200 m. au 
NE. de la ferme Joux dessus et qu'elle coupe le sentier a 225 m. 
au NNW . de cette ferme ; elle explique ainsi la présence, a quel
ques m etres au S. de ce dernier endroit, d'un banc calcaire gros
sierement recristallisé du sommet du Bononien : N 20 o E, 20 o E. 

Le Purbeckien précité n'a pas été déplacé a l'égard du Port
landien dans le ruisseau a 1070 m. d'altitude (N 43 ° E, go S. 
enviran) et a l'Infravalanginien qui y affleure exactement a l'E. 
de la ferme (N 35-47 ° E, 15-25° S.) et en outre a 100 m. au SE. de 
l'affleurement purbeckien. Par contre ce Portlandien semble avoir 
été déplacé vers le S. a l'égard du Portlandien a l'W. de la 
Chaille, ce q u'on apen;oit en basant le profil 7 a la fois sur ces 
deux observations. Pour expliquer ce désaccord P ANNEKOEK a 
supposé que nous ayons affaire a une premiere manifestation du 
decroche1nent N.-S. de ·Morez. Comme nous le verrons tout a 
l'heure, ce décrochement n'a pas traversé l'anticlinal 4; il nous 
parait préférable d'expliquer cette relation sans admettre rine 
dislocation. En effet nous estimons qu'il est plus simple de sup·
poser que la direction N.-S., observée a l'W. de lq Chaille, se con· 
tinue san s déviation jusqu'a la faille 9 et d'expliquer la direction 
du .. Portlandien (N 43 o E.) comme un retroussement topique. 
Toutes les couches de l'Infravalanginien non affleurante& au SE. 
de ·Ia Chaille doivent etre paralléles a cette direction N.-S. 
. Bien que n,ous . ne soyons p~s portés a admettre l'existence 
d'une faille, la ou nous pouvons expliquer autrement la structu!~~ 
nous croyons bien que la direction N .-S est due aux m emes ca"ijses 
q~~ ceÜ~s qui o~t p~o.duit le déproc~e~en~ _plu~ au_ N. · .· 
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Par suite du prolongement de F. 9 nous n'avons pas projeté les 
inclinaisons de l'Infravalanginien précité sur notre profil 7; du 
reste il en résulterait un dédoublement de l'épaisseur de l'Infra
valanginien sur ce point. Cette épaisseur n ou s a meme obligé a 
supposer une faible inclination des couches infravalanginiennes 
vers l'W., cachée par le Glaciaire. 

On retrouve des ondulations semblables dans le Valanginien 
a !'E. de la Chaille et surtout dans l'Infravalanginien et le Pur
beckien entre Joux dessus et les Jacobez. Si ron suit la grande 
route du N. vers le S. on traverse d'abord le Purbeckien (56 m.), 
puis a la suite les replis suivants : Infravalanginien (22 m. 5), 
Purbeckien (2 m. 5), Infravalanginien ( 45 m. 5), Purbeckien 
(16 m.), Infravalanginien (16 m.), Purbeckien (3 m .) . L'Infrava
langinien montre nettement apres 132 m. un dernier anticlinial 
secondaire. 

Toutefois, en considérant les directions des couches au S. 
de la Joux dessus par rapport aux ondulations décrites ci-des
sus, on pourrait peut-etre expliquer la structure sans prolonger 
la faille; la. couverture glaciaire et les éboulis nous ont empe
ché de prouver son existence d'une fac;on directe et exacte. 

Plus au N., S. 4 n'est plus renversé; il s'est enlargi et dédou
blé, !'un des axes secondaires doit poursuivre a peu pres le pro
longement de celui qui est au S. de la faille et se voit au confluent 
des ruisseaux a 320 m. de la Chaille; nous retrouvons l'autre 
a la confluence en amont. Nous n'avons ríen trouvé qui puisse 
justifier le prolongement de la faille 8 au N. du décrochement 9. 

Au N. de la vallée de la Chaille le dédoublement de S. 4 s'est 
prononcé. A. cause du plongement de son axe (25 o vers le NNE.) 
rurgonien occupe le noyau de l'embranchement oriental, qui suit 
la frontiere franco-suisse. 

Bien que les affleurements soient assez rares, nous avons bien 
pu suivre l'anticlinal s_econdaire qui sépare les deux embran
chements. 

Comme toujours, le Barrémien supérieur des deux synclinaux 
n'offre que peu d'affleurements mesurables. 
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A 4 : ANTICLINAL DES RoussEs. 

Le flanc W. de cette volite est partout le flanc le plus incliné, 
mais il offre moins d'affleurements que l'autre. Nous avons in
terprété le renversement du Malm dans profil 2; entre le Ki
Ineridgien inférieur fossilifere et l'Infravalanginien il n'y a au
cune couche mesurable. 

Le long du sentier de la Combe. des Groseillers on voit de beaux 
plans de fai lle paralleles a u sentier, inclinés de 37 a 58 o vers le 
N. Il est facile <le constater qu'au S. de cette faille (n o 1) le Sé
quanien a une extension beaucoup plus grande qu'au N. Sur le 
flanc E. de l'anticlinal la faille n'est plus visible sur le territoire 
de notre carte; nous ne savons pas exactement ou elle coupe le 
profil 2. 

Plus au N. nous n'avons pas retrouvé le Séquanien, qui, dans 
cette région, doit etre couvert par le Kimeridgien. Con1me d'or
dinaire dans le Malm, les failles ne sont pas visibles dans le 
terrain. Ce sont seulement les dépressions topographiques per
pendiculaires a l'axe de l'anticlinal, considérées en rapport avec 
les rejets considérables des failles dans S 2 et S 4, qui nous ont 
permis d'en indiquer la continuation. Nous n'avons pas pu cons
tater le re jet sur le miroir de faille n o 6 pres de la Combe Sam
bine. Toutes les couches du ·.Ma.lm du flanc occidental s'inclinant 
vers l'W., tandis que le renversement ne peut etre constaté que 
dans le N éocomien. 

Bien que la végétation nous ait empeché d'en observer le tracé, 
nous sommes convaincus que le décrochement de Morez se trouve 
a peu de . distan ce a l'E. des Moulins Grenier : les inclinaisons 
de 45 a 68 ° NW., constatées aux bords du Bief de la Chaille ne 
se laissent pas suivre vers le NE.; a une centaine de métres dans 
cette direction on trouve des inclinaisons de 10 a 25° vers l'W. 
Un miroir de fa ille N 14° W., a peu pres vertical, qui se trouve a 
600 m. en amont, forme peut-etre déja le début du décrochement; 
il présente en effet deux systemes de cannelures, l'un horizon
tal, l'autre incliné de 50° vers le S. 

Nous n'avons ancune raison d'admettre l'existence du décro
chement plus au S. 

RAVE~ 6 
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11 parait probable que des failles accessoires l'accompagnent; 
nous citeron un miroir de faille a peu pres parallele au précé
dent a 250 m. a l'ESE. des Moulins Grenier ; nous avons pro
longé cet accident de 200 metres vers le N. pour expliquer l'in
clinaison de 50° SE., a 1.025 m. d'altitude au sentier des Mou
lins, par rapport aux inclinaisons ininterrompues de 20 a 32° 
NW. que nous avons observées a la suite de la direction de cet 
affleurement, sur la partie de la pente entre les courbes des ni
veaux 920 et 960 m. 

Le renversement local du flanc oriental dans le profil 8 n'est 
basé que sur l'observation d'une forte inclinaison pres de l'axe : 
comme nous n'avons pas trouvé de traces de faille, c'est la seule 
fa<;on d'intercaler les trois quarts supérieurs du Bononien entre. 
l'axe et les affleurements du Bononien supérieur qui se trouvent 
a une centaine de metres vers le SE. 

La faille qui est bien visible quelques metres au NW~ de la 
gare des Rousses semble avoir un rejet peu important. 

;Les replis locaux qui se trouvent 800 m. a l'E. des Rousses 
offrent des affleurements bien mesurables, en outre les anti
clinaux secondaires sont bien marqués dans la topographie, le 
plus grand est un bel exemple d'inversion de relief. 

S 5.: SYNCLINAL DE PRÉMANON - LAc DES RoussEs. 

Le décrochement de la Combe des Groseillers (no 1) est tres 
bien marqué dans le synclinal de Prémanon, la combe occiden
tale du Purbeckien étant déplacée s"ur une distance de 250 m. Le 
rejet ne se laisse pas constater aussi exactement sur le flanc 
oriental a cause des éboulis, qui ont, sur ce point, une grande 
extension. Nous insisterons sur le fait que la partie situé·e au N. 
de la ligne de fracture est plus comprimée que celle du S. Cela 
nous parait en désaccord avec la théorie de HEIM et avec les 
observations de LAGOTALA en ce qui concerne le décrochement de 
Saint-Cergue. 

Les couches du Valanginien de la levre septentrionale du dé
crochement sont fort retroussées. 
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La position des bancs purbeckiens 400 m. au N. du décroche
ment change rapidement. Les dépóts gl-a.ciaires nous ont empe
chés d'observer si la faille n o 6 se continue jusqu'a la Teppe; 

· comme au S. de ce chalet la direction des couches s'infléchit vers 
le N., n ous estimons qu'il n'est pas nécessaire de prolonger la 

faille. 
La couverture glaciaire étant tres développée au NE. de Pré

manon, la forme du synclinal, telle qu'elle est représentée dans 
le profil 6, doit etre fort hypothétique. 

A l'W. des Moulins Grenier notre synclinal s'est dédoublé 
comme on le peut observer dans le lit du Bief de la Chaille ; c'est 
en grande partie sur ces observations que le profil 7 est basé, 
quoique les quelques affleurements sur le sentier de Prémanon, 
au NW. des Moulh~s, indiquent déja le repli anticlinal. Le ren
versement du synclinal secondaire n'a été observé qu'au ruis
seau ; ici, l'inclination est plus accentuée : la base de l'lnfra
valanginien y est renversée jusqu'a 25 o N., tandis que le plon
gement des bancs qui affleurent une soixante de metres en amont 
est de 30° vers l'E. C'est le meme conde que l'on retrouve au dela 
de la ligne de fracture. 

L'influence du décrochement de Morez est tres sensible : l'Hau
terivien au bord du Bief de la Chaille continue la direction du 
Portlandien, qui affleure 180 m. vers le NE., tandis que les di
rections de l'Infravalanginien en amont ne permettent pas de 
supposer un décrochement sans fracture. En effet, il faut re
monter le ruisseau jusqu'au pont pour trouver des directions 
N.-S.; la nous avons affaire a u retroussement des couches du 
Purbeckien et de la hase de l'Infravalanginien. Au dela du dé
crochement on trouve peu d'affleurements, mentionnons en tout 
cas la combe purbeckienne du flanc SE., bien marquée entre 
deux petites cretes déterminées respectivement par le Bononien 
et l'InfravaJanginien. A environ l.OOO m. d'altitude par contre 
presque tous les niveaux affleurent bien, meme le Valanginien. 
A 960 m. d'altitude nous avons constaté le renversement · du 
flanc NW.; les couches de base de l'Infravalanginien plongent 
40 ° vers l'W. 

' 
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L'extension du lambeau de Barrémien supérieur sur l_a col
line a l'W. des Rousses a été exagérée pour le rendre visible sur 
la carte. La couverture glaciaire ne permet pas de constater sa 
relation avec le Barrémien du creur de notre synclinal et nous 
n'avons pas trouvé d'affleurements au-dessus de la courbe du 
ni vea u 1.080 m.; nous estimons tout de meme qu'il s'agit d'une 
digitation du synclinal de Prémanon, commengant aux Rousses 
d' Amont. C'est en se basant sur cette idée que nous avons des
siné le profil 11 ; en outre, le plongement de 65 o du Barrémien 
inférieur considéré par rapport a la largeur de la bande occupée 
par ce sous-étage exige quelque complication tectonique dans 
cet ensemble. A une centalne de metres vers l'WSW., par contre, 
il n'y a plus d'espace pour cette complication ; il faut done en 
conclure que l'anticlinal secondaire a déja disparu. 

A l'E. des Rousses d' Amont on voit apparaitre un nouveau 
synclinal, . dont le noyau de Barrémien supérieur se trouve en 
contact anormal avec l'Hauterivien supérieur; comme toutes les 
couches mesurables plongent de 35 a 60° vers le N. nous esti
mons qu'il faut admettre un pli-faille. La faille transversale 
marquée sur lá carte (F 14) n'a qu'un rejet d'une douzaine de 
metres. 

Nous n'avons pas j:m retrouver la localité fossilifere de l'Aqui
tanien indiqué par la carte de ScHARDT a 500 m. au NNW. de 
l'église des Rousses; plus vers le NE. cet étage n'affleure que 
rarement. 

. . 

A l'W. du détour de la route de Bois d' An1ont, NE. des B.ous-
es d'en Bas, on peut observer a 1.095 -m . . d'altitude des affleure

ments du Barrémien supérieur et inférieur, de l'Hauterivien, de 
l'Infravalanginien et du Portlandien, tous serrés ensemble dans 
une bande de 15 m. de largeur; la position de l'Hauterivien est 
N 35 o E: 72 ° W , tandis que le Portlandien, avec une direction pa
rallele, plonge de 4 7o vers l'W.: il y a ici un grand pli-faille. En 
général, les affleurements contre le pli-faille sont toujours trop 
petits pour etre marqués sur la carte ; ils appartiennent au Bar
rémien. Au N. de l'étang Paget, le pli-faille est bordé par une 
zone d'une dizaine de metres de Barrémien supérieur (N 45° E, . 
55 ° E), flanquée vers l'E. par le Barrémien inférieur vertical; 
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400 m. vers le NE. c'est l'Hauterivien (N 33 ° E, 87 o W) qu~ se 
trouve en contact anormal avec le Portlandien dans une direc
tion parallele, plongeant de 57° vers l'E. 

A 5.: ANTICLINAL DE LA COMBE DU MONT FIER. 

A u S. du décrochement n o 1, nous n'avons trouvé ni les mar
nes a Exogyra virgula, ni les pisolitho1des caractéristiques du 
Séquanien, de sorte que nous avons du baser les contours des 
étages du Malm sur la fréquence des calcaires a aspect dolomi
tique et sur des observations· tectoniques. Il en résulte que le 
contour du Séquanien dans l'axe, surtout en ce qui concerne le 
flanc oriental, n'est pas tres exact; il en est de m eme du tracé du 
décrochement. Par contre, les lignes d'affleurement de la linlite 
du Kimeridgien et du Portlandien sont plus nettes ; le Portlan
dien inférieur du synclinal secondaire nous a fourni entr e au
tres un fragment d'Acrostylus trinodosus, VoLz. 

La position verticale du flanc oriental de ce synclinal n'a pas 
été observée, de sorte qu'il est possible que nous ayons affaire 
a une faille a déplacement plus ou moins vertical ou bien a un 
pli-faille. Le niveau 5 du Kimeridgien supérieur affleure a 300 m. 
a l'WNW. du chalet La Neuve. 

Au N. du décrochement, le repli que nous venons de décrire est 
encore bien marqué, quoi qu'il soit moins important ; sur le 
tracé du profil 2 nous avons constaté un plongement de 70 ° vers 
le NW. Plus vers le N. nous n'avons pas retrouvé le pli secon
daire. 

Vers l'E. du nez du Mont Fier l'axe de l'anticlinal commence a 
plonger vers le NE.; ce que nous avons observé a maintes repri
ses, par exemple dans le Dogger du lit des ruisseaux, mais les 
affleurements ont été un peu exagérés sur la carte; il en est de 
meme pour la hande du Séquanien supérieur 650 m. plus loin. 

Au NW. de Prémanon on peut observer des variations rapides 
de la direction des couches verticales du Malm supérieur for
mant le flanc oriental de A 5. Comme la succession des divers 
types de roches portlandiennes n'y est pas normale, nous n'avons 
pu étudier en détail ce phénomene; nous avons peut-etre affaire 
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a quelques décrochements a rejet minime, mais avec retrous
sement horizontal. Peut-etre meme s'agit-il de l'amorce de la 
faille au S. d'En Aris. 

La, ou l'anticlinal de la Combe du Mont Fier est entaillé par 
le Bief de la Chaille, il est tellement renversé que le flanc SE. 
plonge avec 28-45° vers le N., tandis que le flanc septentrional 
présente des inclinaisons ·variant de 36-50 ° N. L'inflexion de la 
bande de terrain occupée par le Portlandien n'est évidemment 
que le résultat de l'entaillement de ce pli oblique par la cluse 
du Bief. Sur le tracé ·du profil 7, par contre, sa forme ressemble 
encore a celle qu'il présente dans la Combe du Mont Fier. 

Par suite de la position fort renversée de l'anticlinal 5, on ne 
peut constater la valeur du rejet en sens horizontal du décroche
ment. 11 est, en effet, possible d'admettre que ce décrochement 
ait été affecté aussi d'un déplacement en sens vertical, ce qui 
aurait produit le meme effet qu'un déplacement dans un sens 
.horizontal. Dans cette hypothese, le rejet horizontal du décro
chement semblerait agrandi ou diminué, a mesure que la levre 
orientale aurait monté ou haiss~ relativeinent. Hélas les maigres 
affleurements ne permettent pas de résoudre ce probleme! 

L'anticlinal de la Combe du Mont Fier se laisse poursuivre 
jusqu'au NNW. des· Rousses ; nous n'en avons pas trouvé trace 
plus au :NE. · 

S 6.: SYNCLINAL DU MONT FIER. 

Comme nous n'avons pas observé d'affleurements des marnes 
a Exogyra vírgula dans le -coin SW. de la carte, les contours 
géologiques sont un peu vagues en ce · qui con cerne le Kimerid
gien. Un kilometre au N. de Prémanon, nous avons trouvé par 
contre quelques affleurements qui doivent appartenir au niveau 5 
du Kimeridgien supérieur. 

Dans l'escarpement du Mont Fier on peut voir déja de loin le 
plissement dysharmonique des marnes du Séquanien inférieur 
entre les barres calcaires horizontaux. 

Le lambeau de Calcaire roux a l'W. du Bief de la Chaille. est 
interprété, tandis que dans le lit de ce ruisseau et plus vers l'E. 
cet étage affleure miEmx que d'ordinaire. 
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Des ·complications existent sur le coté oriental du décroche
ment, oi:t elles sont tres bien observables dans la rigole de la 
route. Tous les plans de faille sont mesurables, sauf" celui du 
pli-faille contre A 5, qui est interprété pour expliquer l'absence 
du Calcaire roux et de la partie inférieure de l'Hauterivien. 

Le triangle de Barrémien inférieur a l'E. de la faille no 13 a 
du etre exagéré p our etre visible sur la carte. 

A 6.: A NTI CLINAL DE LA COMBE B E R T HOD - COMBE DU V E RT. 

Si l'on regarde les escarpements du Mont Fier, en se trouvant 
dans la Combe Berthod, on croit voir une faille; cependant ce 
n'est · qu'une illusion d'optique, le hiatus de l'escarpement étant 
produit par l'érosion. 

Le r ejet des failles a l'E. du Mont Jiavy et au S. d'En Aris ne 
se laisse pas consta ter. 

L'entaille du petit ravin a l'WNW. de Prémanon a peut-etre 
été causé~ par la faille d'En Aris, mais en tout cas sans pro
duire un rejet considérable. 

Bien qu'au S. du Turu les dépóts glaciaires ne permettent plus 
de ·séparer les anticlinaux 6 et 7, nous estimons que les a.ffleure
ments de Dogger ne correspondent qu'a ce dernier. En effet, les 
directions des affleurements de Callo vi en, de Spongitien et d' Ar
govien sur la route de Prémanon, considérées par rapport a celles 
du Bathonien des ruisseaux vers le SW. et vers le NE. nous em
pechent de supposer la jonction des deux anticlinaux. 

Il va sans dire que les coupes 7 et 8 sont tres hypothétiques 
en ce . qui con cerne la représentation du Dogger de l'anticlin~l 
qui nous occupe. En faveur de l'existence de deux anticlinaux 
bien distincts dans la coupe 8 on peut en outre remarquer que 
sans cela la valeur de la compression horizontale serait beau
coup moindr~ dans celle-ci que dans la coupe 7. 

Nous croyons qu'il faut considérer la continuation de l'anti
clinal de la Combe Berthod dans celui de la Combe du Vert. Au 
premier abord on serait tenté de la chercher plus au N., dans 
l'axe du Risoux, en supposant un déplacement ·vers le N. de la 
Ievre orientale du décrochement de Morez. Mais dans ce cas, ii 
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· y aurait une compression horizontale moindre de la levre orien
tale de S 6, que de celle de la levre occidentale de ce synclinal. 
Comme la comparaison des coupes 7 et 9 nous montre le con
traire, il ,est logique d'admettre que l'axe de l'anticlinal 6 s'est 
déplacé vers le S. plutót que vers le N. En outre, si nous paral
lélisions A 6 avec l'axe du Risoux, nous serions obligés de sup
poser : 1 o que les deux anticlinaux de la pente orientale du Ri
soux fussent des unités nouvelles, commen<;ant ensemble pres 
du Sagy; et 2o que A 7 n'eftt pas de continuation distincte. 

Du coté oriental du décrochement l'anticlinal 6 est bordé par . 
deux failles longitudinales, dont celle qui borde S 6 est presque 
partout visible. L'autre s'observe le long de la route nationale, 
nous l'étudierons a propos du synclinal suivant. 

La faille qui sépare le Risoux de la Vallée des Rousses ne pré
sente les caracteres typiques d'un pli-faille qu'au SE. du Sagy 
et pn?s des Rousses d'en Bas, tandis qu'en général le flanc qu'il 
coupe n'est pas renversé. 

La, ou le repli synclinal, qui suit la pente orientale du Risoux, 
est occupé par les complexes 3 et 4 du Bononien, il donne nais
san,ce a une combe souvent bien marquée, dans laquelle on trouve 
les seuls affleurements du Gompholite de notre région. Sur la 
carte nous n'en avons marqué que les affleurements importants. 
Les couches fort irrégulieres du Gompholite ne permettent pas 
a observer ses relations tectoniques avec le substratum. Il est 
possible que le chaos de blocs néocomiens qu'on trouve sur le 
replat de 1.060 a 1.070 m. d'altitude entre les Rousses et Sous
les-Barres soit, au moins en partie, un produit de la désagréga
tion de ce Gompholite. 

La coupe 12 . est tres hypothétique pour ce qui concerne l' Ar
govien et le Séquanien inférieur. La seule couche bien mesurable 
de ces étages est le hanc fossilifere marqué sur la carte. Ce banc, 
que nous attribuons sous toute réserve a la base du Séquanien, 
doit se trouver dans le flanc septentrional de l'anticlinal de la 
Combe du Vert, comme nous l'avons dessine. 

La faille inverse qui borde la Combe du Vert est presque par
tout bien marquée, le plan plonge de 50-90° SE.: En face du 
Fort du Risoux cette incli~aison présente des variations rapides. 
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BIBLIOTECA 
A 600 m. au NE. de ce Fort la faille est dédoublée, la largeur du 
paquet de couches de la _base. du Séquanien supérieur a été exa
gérée sur la carte. 

Bien· que nous n'ayons observé des retroussements qu'au S. 
de la Guedille, nous n'hésitons pas a considérer la faille en ques
tion comme un pli-faille. 

S 7.: SYNCLINAL nu MoNT JrAVY - CHEz ·GAILLAu - CoMBE 

S:EcHE. 

Ce synclinal est bien individualisé au Mont Jiavy et surtout 
dans la cluse a l'E. des Arcets, ou le ruisseau suit nettement son 
axe, entaillant a main:tes reprises la charniere. Au S. des Arcets, 
par contre, nous. n'avons pas trouvé d'affleurements mesura.bles. 

Nous venons de discuter l'existence de S 7 au S. ·du Turu. A 
l'E. du décrochement de Morez, le flanc occidental, renversé, 
constitue un élément tres . singulier dans la topographie. 

Les couches séquaniennes et kimeridgiennes, plongeant toutes 
de 40 a 60° vers le NW., se laissent si difficilement raccorder 
avec celles qui a.ffleurent autour de ce massif distinct, qu'on est 
tenté d'y voir une masse sans racine, qui aurait glissé sur les 
marnes argoviennes. 

Nou s pouvons cependant tres bien expliquer la position de ce 
massif en le limitant par le décrochement de Morez. En outre, il 
y a une faille inverse entre le Séquanien supérieur du jambage 
méridional, plongeant de 35 ° vers _le N. et le Kimeridgien avec 
une inclinaison de 60° N. Les directions de ces affleurements 
étant paralleles a celle de la faille, on serait tenté d'y voir un 
pli-faille typique, résultant de I'étirement complet du flanc in- · 
verse de S 7, qui ·manque en effet. Mais null-e ·part .nous avons 
trouvé les restes retroussés de ce flanc et a _la Guedille le Port
landien plonge de 38° vers le SE., tandis que les plans de faille 
observables y présentent des inclinaisons de 58 a 60° dans la 
meme direction. Comme nous n'avons pas fait d'observations 
contradictoires, nous avons dessiné le plan de faille avec la meme 
inc_linaison dans toutes _ les coupes. · 

La succession des couch~~ étant tou~ a fait no,r~ale dáns la 
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levre septentrionale de la faille, depuis le Kimeridgien jusqu'au 
Séquanien inférieur, qui affleure a une vingtaine de metres au 
S. de Sous-les-Barres, nous concluons que celui-ci se trouve en 
position renversée sous 1' Argovien de l' Axe de A 7. 

Au confluent des ruisseaux, en amont de Sous-les-Barres, se 
trouve un petit lamb au de équanien inférieur : N 10o W-48o E, 
17- 2o \V. Nou croyon qu'il e t 'boulé en masse, mais il est 
po sible de l'expliquer d'une fac;on analogue a la masse précé
dente. On pourrait le limiter vers l'W, par un embranchement 
hypothétique de la faille au N. de Sous-les-Barres (F 19) et vers 
le S. par celle an N. du Sagy, qui serait coupée et déplacée vers 
le N. par F 19. En l'expliquant de cette fac;on, nous aurions affaire 
a la 1 vre septentrionale de S 7. 

Toutefois, le fait que la base du Séquanien supérieur se trouve 
au-de ous du Belvédere 170 m. plus haut qu'au S. de Sous-les
Barres, - tandis que l'axe semble plonger de 30 a 40° vers le 
NE., - nous a fourni matiere a prolonger la faille au N. de 
Sous-les-Barres ; ce prolongement explique en meme temps que 
le sens du plongement est en général contraire sous le Belvé
dere et au N. du Sagy. Vers l'E. de ce prolongement le synclinal 
du Mont Jiavy n'est plus bien individuaJisé, tandis que son flanc 
septentrional s'y trouve en position normale. 

Faute d'affleurements on ne peut pas observer la présence de 
la faille longitudinale dans ~e páturage a l'ENE. de Sous-les-Bar
res, mais on peut y voir les bancs du Séquanien de l'escarpement 
700 m. au NE. de Sous-les-Barres, qui semblent plonger de 24-
25 0 sous la combe argovienne. En montant la pente on peut se 
rendre compte qu'on a affaire a une faille et comme nous ver
rons tout de suite que le sens et la valeur de son rejet sont envi
ron égaux a ceux de la faille précitée, nous sommes convaincus 
que c'est la continuation de celle-ci. 

Vers le NE. la faille est partout bien évidente; a l'E. de la Gue
dille on peut voir le contact anormal sans le moindre retrousse
ment, le rejet en profondeur doit etre a peu pres 600 m. (cosec. 
44o X 410 m., ou 44o est l'angle entre le plongement ·cte la faille, 
66°, et celui des deux levres en moyenne, 22°, et 410 m. est le 
minimum de la distance stratigraphique entre les deux couches 
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qui se trouvent actuellement au meme niveau : Boríonien supé
rieur et niveau 6 du Séquanien inférieur). En nous basant sur 
ces observations . nous tacherons d'interpréter cette faille, consi
dérée en rapport avec celle qui se trouve 115 m. vers le NW. Re
marquons d'abord qu'on ne peut par paralléliser le pli-faille de 
la Combe du Vert avec la faille longitudinale au N. du Sagy, ni 
avec S 7, car elle prend naissance au sein du Séquanien inférieur 
a 600 m . a u SW. de la Guedille. 

Nous estimons : 1 o que la faille s'est établie durant le plisse
ment et a cause des m emes agents, et 2° qu'il faut considérer 
la zone affaissée de Portlandien et Infravalanginien comme la 
continuation de S 7. Il en r ésulte que nous avons affaire a un 
pli-faille, qui ne se distingue que par l'absence totale du flanc 
inverse. Pour expliquer cette absence on peut supposer qu'a l'E. 
du décrochement de Morez l'effort de poussée aurait augmenté 
si vite que la série de ca lcaires au-dessus de l'Argovien ne pou
vant plus réagir plastiquement en formant le j~mbage oriental 
de S 7, aurait cédé a la poussée en se rompan t. Si cette fracture 
avait été établie avant la formation de S 7, on pourrait l'appeler 
faille inverse ; si S 7 avait déja été formé on a affaire a un 
vrai pli-faille : la différe:nce est done graduelle. Il est meme bien 
possible que, par exemple, a la Guedille, la fracture naquit avant 
que S 7 ftl.t form é, tandis qu'au moment ou le soulevement, se 
poursuivant- selon le plan de fracture (celui-ci se propageant vers 
le :NE.), a atteint le Sagy, sur ces entrefaites S 7 a pu s'y former. 
En résumé, un e meme faille peut agir comme pli-faille et comme 
faille inverse sur deux points différents. 

On p eut s'imaginer aussi qu'au-dessous de la Guedille les mar
nes argoviennes, étant plus plastiques, présentent le synclinal 
bien développé. 

En deuxieme lieu on peut supposer que la faille de la Guedille 
se serait établie apres la fin du plissement de A 6 et A 7 (mais 
probablement a cause de la meme poussée) : A 6 et A 7 se se
raient joints a l'E. de F 19, formant de cette fa~on, une seule 
grande volite entre les deux synclinaux porflandiens. Nous 
croyons que les forces qui auraient produit une telle. faille in
verse dans cette volite massive devraient se manifester aussi ail-
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leurs, cependant nous . n'avons pas observé de telles manifesta
tions. 

En outre la zone- étroite de la Combe Seche entre les deux 
blocs soulevés serait difficile a expliquer, car il nous semble 
hors de propos d'y vouloir voir un vrai fossé d'effondrement. 
Corrime cette interp~étation s'accorde enfin moins ;:tvec le déve
loppement a l'W. de F 19, nous adopterons la. premiere maniere 
de voir. 

A u N. du Fort du Risoux le tracé de cette grande faille est 
moins facile a suivre, sauf en ce qui concerne la partie qui sé
pare le Séquanien inférieur de la Combe du Vert et le Portlan
dien qui borde cette combe auN. A l'W. de l'Etang Paget on peut 
bien observer le déplacement de la faille, qui redevient difficile 
a trouver au NW. qe cet Etang, ou elle est bordée des deux có
tés par les calcaires d'aspect dolomitique. A cause de l'absence 
des marnes du Séquanien lnférieur, la Combe du Vert est moins 
bien marquée dans cette partie que plus vers le SW. 

A 7.: ANTICLINAL DES ARCETS - ·LES RIVIERES - LE RISOUX. 

L'anticlinal des Arcets apparait pour la premiere fois d'une 
fa~on distincte sur notre carte dans la combe au N. · du Mont 
Jiavy. Comme son flanc inverse présente un plongement beau
coup moins fort que le flanc normal, nous concluons que son 
noyau est étranglé. 

A l'E. des Arcets on trouve un repli synclinal ; les rares affleu
rements n1esurables ne permettent de déduire ni la position 
exacte de son axe, ni ses relations avec S 7. L'anticlinal méri
dional semble naitre quelques metres a l'E. de la ruine entre les 
Arcets et En Aris, ou l'on peut observer une ·charniere anticli
nale. En tout cas, les contours géologiques dans cette partie de 
la carte sont peu exacts, de meme que le profil 5. 

Pour ce qui est des deux anticlinaux, la coupe 6 est beaucoup 
plus exacte, mais comme la cmnbe intermédiaire n'offre pas d'af
fleurenients mesurables, la forme du syndinal correspondant est 
un peu hypoth~tique~ 
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Dans le lit du ruisseau 300 m. a l'W. de chez Gaillau . nous 
avons observé une faille dont on ne peut constater ni le rejet ni 
la continuation. Entre ce ruisseau et celui de chez GaiUau l'axe 
plonge dune trenta.ine de degrés vers le NE. ,. · 

Etant donné les directions du Dogger plus vers l'W~, l'inflexion 
que présente le noyau de Dogger dans la coupe 7 ne p eut pas 
correspondre au repli synclinal marqué dans la coupe 6. Comme 
nous croyons improbable la disparition totale de l'anticlinal sep
tentrional, nous supposons que sa racine comprimée se trouve 
dans la ,bande d' Argovien ta.ndis que le noyau de Dogger aurait 
été étranglé et érodé. 

11 nous semble trop hasardeux de le représenter aussi dans la 
coupe 5, ou il a peut-,etre déja disparu. 

Nous n'avons pas trouvé d'indices de failles importantes en
tre le Turu et le Cret des Arcets; il nous sem ble possible d 'ex
pliquer la descente de l'escarpement des Arcets· a l'W. des Ri
.vieres par l'érosion, qui a mis au jour la partie inférieure du 
jambage renversé du gr and anticlinal de Dogger. 

Toutefois, il est cependant probable qu'il existe sur .ce point 
quelques failles peu importantes, car les couches sont peu ré
gulieres : du pon t jusqu'a 600 m. vers l'W. les mesures des con
ches donnent des valeurs variant de N .28 o a 96 ° E, 80 ° N a 30 ° S, 
tandis que ceux des miroirs de faille donnent des directions de 
N 21 , 40, 48, 122 o W et des inclinaisons de 27° SW - perpendi
culaire - 40 o E. 

Entre le Bathonien supérieur, qui . affleure a quelques metres 
a u S. du ruisseau, et le Séquanien supérieur ii y a a peine 90 m. 
d'espace pour placer 1' Argovien et le Séquanien inférieur, de 
sorte qu'il faut adrnettre que ceux-ci sont fortement écra.sés; 
comme n ous l'avons vu a propos de l'étude stratigraphique du 
Bathonien supérieur et du Callovien inférieur, ces deux étages, 
eux aussi, sont amincis. 

Le Turu est par contre coupé par une série de failles, grou
pées en éventail, rappela.nt par ce groupement les grands dé
crochements du Jura. En suivant la route nationale .de Gou
land vers le SW., on rencontre apres le décrochement de Morez 
les plans de faille suivants : 
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1 : N 43 o W, 77 o SW, ou les cannelures plongent de 20o vers 

le SE.; la levre septentrionale a été déplacée 18 m. vers 
l'W.; 

2 : N 60 o W, perpendiculaire en moyenne, concave vers le SW; 
la levre septentrionale a été déplacée 2 m . vers l'W.; 

3 : N 20 o W, perpendiculaire en moyenne (pas exactement ob
servable); la levre septentrionale a été déplacée 35 m .. 
vers l'E.; 

4: N 63 ° W, 75-80 ° N ; le cmnpartiment septentrional a été 
déplacé moins que 10 m. vers l'W. A 12 m . au-dessus du 
niveau de la route cette faille est m arquée par une bre
che de friction, épaisse de 1 m. Elle présente deux sys
temes de stries inclinés respectivement 50 o NW. et 20-
lOo SE. qui se coupent l'un l'autre. 

Sur la pente septentrionale du Turu la position moyenne des 
couches entre 825 et 860 m. d'altitude est verticale ; cependant 
on y peut observer des variations locales jusqu'a 51 o N. 

Le décrochement de Morez est tres bien m arqué dans la to
pographie, de meme que les failles qui limiten t le lambeau de 
Séquanien supérieur a l'E. de Gouland. A une dizaine de metres 
al'W. de la maison qui se trouve 650 m. a u NE. de Gouland la 
faille n o 19 se manifeste par un retrqussement des couches, de 
N 30 ° E, 25 ° W, a N 30° W, 50 ° W. La levre orientale est couver
te par les pa.turages de sorte qu'on ne peut pas mesurer le rejet 
horizontal, qui doit etre peu important. Comme le lambeau de 
Séquanien a l'E. de Gouland est plutót affaissé a l'égard du Ri
soux, il semble logique de supposer, pres de la m aison, un rejet 
vertical d'environ 25 m. au Iieu d'un rejet horizontal d'une 
soixantaine de metres, qui poduirait le meme effet. 

Nous considérons comme appartenant a la faille 19 un miroir 
N 65 o W, 60 o E, a la ro u te de Trélarce; F 19 serait alors une f aille 
en surplomb. Un miroir de faille N 77 o W, vertical, avec canne
lures plongeant de 40° vers l'W., n'est évidem_ment qu'une mi
croparaclase accompagnante, qui se laisse interpréter com:~p.e 

« Fiederspalte » (voir CLoos : 1920). Nous n'avons pas pu sui
vre F 19 au NW. de Trélarce; a l'W. de ce harnean elle est en- 
core bien marquée. 
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BIBLIOTECA 
Aux escarpements au-dessous du Belvédere on peut ob erver 

beaucoup de petites failles, dont la dir cti n t l'in lin i n va
rient fortement ; les rejet s ne dépas ent pa qu lque m tre . 

La faille qui borde la Combe Seche a u N. e t presque p r tout 
marquée par une épaisse brech e de fri ction et nou n e d ut n 
pas que c'est le prolongement de celle qui limite le lambea u de 
Séquanien a l'E . de Gouland, car c'est eulement ur 1 27 m. 
ou la faille coupe les paturage m arneux qu'elle n e p eut pas 
etre observée. Le fait qu'a l'W. de Sous-les-B rres l'axe de A 7 se 
trouve au S. de cette fai lle, tandis qu'au NE. de cette lo alité il 
a été déplacé vers le N. , se laisse expliquer par un plis em ent 
inégaJ des deux levres de F 19. 

Vers le N. le rejet de la faille de la Combe S che diminue pro
gressivement jusqu'a zéro. 

Notons le champ de lapiés, que présentent les banc a Nerinei
dae du Kimeridgien supérieur au SE. de la Croix du Tronc. II 
est un peu diffici le de fixer l'age de ces banc , car ils se trouvent 
compris entr e des calcaires a aspect un peu dolomitique, res
semblant au Portlandien inférieur, et des oolithes blanches qui 
semblent appartenir au Kimeridgien. Comme les bancs a Neri
neidae présentent beaucoup plus d'analogies avec ceux du Ki
meridgien qu'avec ceux du Portlandien, nous sommes convain
cus de leur age kimeridgien. 

S 8.: SYNCLINAL COMPLEXE DE LONGCHAUMOIS - L'ENFER - LA 

DOYE - CR~T A LA DAME. 

A l'W. du décrochement de Morez, la zone synclinale de l'En
fer est partout divisé en au moins trois synciinaux bien dis
tincts, tandis qu'au NW. du Mont Jiavy on en trouve m eme cinq. 

Dans toute cette zone il est difficile de suivre les synclinaux 
et les anticlina.ux sur le terrain, car le Purbeckien, le Calcaire 
roux et l'Hauterivien n'affleurent que tres rarement et les plon
gements des couches varient beaucoup : citons le Barrémien in
férieur a l'W. de la petite Combe, dont l'inclinaison du flanc 
orientaJ. varie de 50° NW. a 70° SE., et l'lnfravalanginien a l'E. 
de cet endroit : 65° NW. a 66° SE. Cependant il faut faire une 
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exception pour l'Hauterivien du synclinal de la Petite Combe, 
qui offre de bons effleurements sur toute sa longu eur . . 

Nous croyons inuti1e d'énumérer- nos interprétations, qui se 
rapportent surtout au Valanginien et a l'Hauterivien, et dont les 
ontour d iv nt ou n t "tr p eu exacts. Lá, ou nos observa

tion permettent plusieurs interprétations, n ous avons toujours 
choi i la plus simple. 

L a. bande de Barrémien supérieur au SE. de la Petite Combe, 
qui 'est déja beaucoup rétrécie, a été remplacée a une cin
quantaine de metres a l'W. de la limite de la carte par le syn
clinal de la Petite Combe, dont l'axe se trouve a 75 m . au SE. de 
la r oute de Longchaumois. 

L es quelques levés que nous avons faits en d eh ors du terri
toire de la carte semblent indiquer que les deux synclinaux de 
Barr émien a l'W. de la Petite Combe s 'u n issent a 200 m. envi
r an a l'W. de la limite de la carte. 

Sur le flan c SE. du synclinal méridional le Purbeckien, le Va
langinien et les parties marneuses de l'Hauterivien sont par pla
ces totalement laminés. 

Dans l'axe de l'anticlinal purbeckien, au S. de la Combe des 
Adraits, nous avons trouvé a enviran 90 m. au NE. du t r acé de 
la. coupe 6 un affleurement d'Infravalanginien compris entre 
deux bandes de Purbeckien : nous avons probablement affaire 
a une inflex!on dans l'axe. 

Nons n'avons rien trouvé qui n ous oblige d 'admettre l'exis
t ence d'une faille a l'W. de F 21 ; cette faille n 'a, du reste, été 
observée qu'au N. du J;Uisseau de l'Enfer. 

Inústons sur ce que la coupe 9 est moins exacte que les au
tres : le fort plongement de l'Hauterivien, du Valan ginien et de 
l'Infravalanginien que n ous avons figuré a l'E. de la Bienne n'est 
qu 'un e interprétation nous permettant d'intercaler ces couches 
entre l'axe du synclinal et l'Infravalanginien dans l'axe de l'an
ticlinal secondaire au SE. 

Mentionnons le petit cóne de déjeclion a l'W. de la Cassine. Au 
NW. de ce cóne on peut observer une complication dans le Port
landie~ du flanc oriental de S 8. Tandis que la position normale 
dans ce flanc est N 35-55 o E, . 50-70 o E, on peut mesurer a 6 m. a u , 
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S. d'un faible détour du chemin du Béchet: N 15 ° E, 15 o W; 6 m. 
plus vers le S: N 50° E , 50 ° E et enfin apres 5 m.: N 100 ° E, 20-30o 
E. Toutes ces positions passent visiblement l'une a l'autre, sans 
traces de failles ; nou s en concluons que nous avons affaire a un 
synclinal secondair e de directions irrégulieres. Sans admettre 
aussi l'existence de ce syn clinal dans les coupes 9 et 10, la puis
sance du P ortlandien y serait trop grande. 

· Remarquon s que les divers synclinaux de la zone qui nous oc
cupe se retrouvent dans la coupe 12, c'est-a-dire dans la levre 
orientale du décrochement de Morez. Les dépóts glaciaires nous 
ont empeché d'observer le passage au synclinal simple a l'E. de 
la courbe du niveau 1.060 m. 

A l'W. de Trélarce il est fort difficile de suivre les contours 
des étages, car I'inclinaison de .la surface topographique ne dif

. fere que tres peu du plongement des couches, de sorte qu'une 
ondplati0n légete de ces dernieres peut dédoubler la bande oc
cupée par un étage. 

Nous r enongons a décrire le prolongement vers le NE. du syn
clinal portlandien, qui ne présente aucune complication. 

A 8.: ANTICLINAL DU BOIS CHIN CEVAL - MOREZ - BELLE-FON

TAINE. 

L'anticlinal 8 forme une grande voftte assez uniforme. Les 
contours du Kimeridgien sont souvent peu exacts, car nous 
n'avons trouvé que tres peu d'affleurements de pisolitho1des dans 
la partie supérieure du Séquanien et des marnes a Exogyra vir
gula du Kimeridgien supérieur. 

La faill e 21 est évidente entre le Béchet et la Grange Patier, 
quoique nous n'ayons nulle part observé le plan de dislocation, 
ni le contact visible des deux levres. Au · S. et au N. de cette 
grange affleurent des calcaires du type A. du Séquanien, de 
sorte qu'on peut en conclure qu'une partie du Glaciaire au SE. 
de la grange repose sur le Séquanien inférieur; nous n'avons pas 
trouvé d'affleurements de ce sous-étage. · 

L'escarpement au-dessus de Mor.ez montre une large fente a 
N . 75 o E de la Grange Patier; les habitants ont dénommé cet en-

RAVEN 7 
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droit la Roche Fendue. En effet, une masse de Séquanien supé
rieur, d'une surface de 7.000 m2 au moins, s'est détachée c"om
pletement de la carapace de l'anticlinal de Morez et s'est affaissée 
d'une vingtaine de metres, sans s'etre inclinée de plus de 100. 
Comme cette masse n'est soutenue que par les marnes du Sé
quanien inférieur et de l' Argovien, qui présente plusieurs ébou
lis, le danger d'un écroulement en masse n'est pas tout a fait ima
ginaire. 

Jusqu'ici nous n'avons observé qu'une faille dans la voute qui 
nous occupe, et la Combe de Belle-Fontaine semble également 
etre dépourvue de ces accidénts. On pourrait conclure qu'en ef
fet les grands anticlinaux seraient trop massifs pour comporter 
des failles a petit rejet. Cependant on peut les observer partout 
ou des alternances de couches bien reconnaissables ont été mises 
en évidence. Nous l'avons déja constaté aux escarpements au 
NE. de Sous-les-Barres et on peut l'observer aussi a l'E. de Mo
rez. Le long de la voie du chemin de fer de cette ville on voit 
respectivement, a 55, 65 et 70 m. au S. de la gare, 3 plans de faille 
N 105-110 ° E, 80-60 ° N. Les rejets en sens vertical sont de 0,3 
a 0,6 m., les composantes horizontales ne se laissent pas éva
luer. Toutefois, il est possible qu'il faille les considérer comme 
des microparaclases accompagnant le décrochement de Morez, 
dont le tracé ne se laisse pas suivre exactement. 

Ce décrochement est tres évident dans la retombée occiden
tale de l'anticlinal, ou les aretes de calcaires verticaux ont été 
déplacées d'au moins 400 m. Lors de la réunion extrarodinaire 
de la Société Géologique de France en 1885 les membres ont déja 
reconnu ce décrochement, cependant sans constater qu'il y ait 
vraiment fracture. Nous ne croyons pas qu'il soit possible d'ex
pliquer la position de la base du Séquanien supérieur N 45 o E, 
80 ° NW, vis-a-vis du Bajocien N 3° W, 50 ° W, a 600 m. auN. de 
la- grande place de Morez, par un simple décrochement sans frac: 
tu re. 

Nous avouerons cependant que la représentation du décroche~ 

ment dans la coupe 12 est un peu hypothétique, car nous ne con
naissons pas la valeur de la composante verticale du déplace-: 
m en t. 
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Il n'y a pas lieu de s'arreter a la p rtie orientale de l'anticli
nal, qui est tres régulier. 

S 9.: SYNCLJN AL DE LA M o ILLE-M RBIER. 

Nous préférons étudier ensemble les vou ure de la zone La 
Mouille-Morbier, qui forment un ynclinal irrégulier, peu pro
fond mais bien individualisé. 

Cette zone synclinale se distingue par la fr · quence de flanes 
inverses et par les variations rapide du sen et de la valeur des 
plongements. Ces deux phénomenes s'ob ervent urtout dan le 
Bononien supérieur le long de la route qui conduit de La Mouille 
a Morez. A un km. de La Mouille le pa age de la po ition nor
male jusqu'au renversement s'accomplit dans une bande d'une 
dizaine de métres de largeur, de sorte qu'on croit voir un ton
neau ou les bancs du Portlandien ont été bien mis en évidence 
par les travaux de la route. Le meme phénomene, quoiqu'a une 
échelle un peu plus grande, se voit 50 m. plus vers le N., a la 
hase du petit escarpement que montre la carte. Les couches qui 
se trouvent immédiatement sous le Purbeckien sont renversées 
jusqu'a N 30" E, 50 " E, mais a une trentaine de métres vers l'E~ 
les m emes couches se retrouvent N 45 " E, 40 " ,V. 

Au N. de la bande qui est occupée par l'Infravalanginien, par 
contre, la position est horizontale en moyenne, ·sans beaucoup 
de variations. 

Les rares affleurements au NNE. des Lattes ne permettent pas 
de préciser exactement les contours de l'Infravalanginien, de 
sorte que sa représentation dans la coupe 8 est peu précise. Au 
NE. des Lattes le Portlandien du platean présente des ondula
tions COmpliquées, Inais de faible amplitude, difficiles a SUivre 
exactement. Vers le NE. elles deviennent un peu plus régulieres 
et les bons affleurements des calcaires suboolithiques du Bono
nien supérieur permettent de les figurer assez exactement dans 
la coupe 10. 

Insistons sur ce que la coupe le long de la route de Lézat que 
donne M. BERTRAND (1863) n'est pas tout a fait exacte : entre 
Lézat et le ruisseau de Morbier il y a deux dépressions dans l'axe 
du synclinal au lieu d'une. 
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/_ . -~_.,. <;onsideto:lls un moment la coupe que ce meme auteur donne . 

/ :_!_:.: ._;. ~:_da'Íis ~ sort · ~o~pte de l'excursion du 26 a out 1885. En discutant 
¡ . _ ~-{~·:'t~·:: ~Yar~te vertic~le a u SE. de Morbier il écrit (p. 126 de ses reuvres 
\-~ :--- · :=--· ~ -_ géologiques).,:: « Sur la rive droite, on voit les tetes de ces cou-

·'-\·>:., '.- ches v~rt~¿¡;rÍes se poursuivre jusqu'au village de Morbier, et en 
·> ~' .. --~ .s·'-~ngag~·afit'.f~ sur la route, c'est-a-dire a l'aplomb des couches ver

ticales: on se trouve sur le Pórtlandien horizontal. Par un phé
.iiómene' fréquent dans les hautes chaines du Jura, les couches 
verticales se renversent_ avant de prendre leur position horizon
tale, donnant naissance a un V couché qui, dans le e-as actuel, est 
masqué par les éboulis, mais dont quelques bancs étirés et brus
quement relevés indiquent cependant l'amorce, et qui peut seul 
expliquer la positio:t:I donnée ». 

En réalité les calcaires verticaux appartiennent a la levre 
orientale du décrochement de Morez, tandis que le Portlandien 
horizontal appartient a la levre occidentale. Comme deux pages 
plus has BERTRAND a reconnu le décrochement, il est d'autant 
plus étonnant qu'il n'ait pas observé que ce décrochement expli-
que la disposition. en question. · 

Nous avons cherché en vain le tracé du décrochement au N. 
des affleurements d'Infravalanginien au NW. de Morbier, meme 
aidé par de bons affleurements des suboolithes portlandiennes 
on ne peut le retrouver. Comme nous ne croyons pas possible 
qu'il se soit déja effacé, nous avons cependant marqué son tracé 
probable. D'ailleurs on ne peut pas s'étonner de ce fait, ca.r un 
décrochement est tres difficile a suivre dans un terrain occupé 
par un seul étage avec faibles ondulations. 



Résumé tectoniq ne 

BIBLIOTEC A 

Apres avoir, d'une fa<;on aussi succincte que possible, analysé 
notre carte et nos profils, en y ajoutant des explications supplé
rnentaires, nous allons nous efforcer de résurner en une syn

thes~ générale les résultats acquis. 
Prernierernent, nous nous rendrons cornpte des résultats ob

tenus par d'anciens observateurs de notre région. Puis nous 
cornparerons ces résultats généraux avec ceux qui ont été obte
nus par quelques autres géologues. 

Historique. - Parrni les observateurs plus anciens, SAUTIER 
s'est occupé exclusivernent de la stratigraphie. L'abbé BouRGEAT 
et Marcel BERTRAND y ont ajouté quelques observations tectoni
ques. Ces deux derniers ont .bien observé le décrochernent de 
Morez, néanrnoins sans conclure a l'existence d'un déplacernent 
horizontal suivant un plan de fracture net. La position des syn
clinaux et anticlinaux est indiquée, il est vrai, dans ses grands 
traits sur la carte de BouRGEAT, rnais les limites des étages sont 
inexactes. 

Nous dE'VOfls a STUDER, SAUTIER, ÜGÉlUEN, JACCARD, BE.RTRAND, 
CLERQ, MAISON, BouRGEAT et CHAMBARD quelques profils de la 
région. étudiée; rnais ils n'ont qu'une valeur illustrative, et n'en 
représentent la structure que tres sirnplifiée. D'autres profils 
r .eaucoup plus précis se trouvenf dans les ouvrages de HEIM 
(d'apres ScHARDT), et de PANNEKOEK·. 

La publication de la carte de _ScHARDT en 1899 marque un 
grand progres; ScHARDT discutant théoriquernent la structure 
de la région concluí au plissernent et a l'érosion sirnultanés. 

En 1902, 1909 et 1914, RrcHE apporte quelques rectifications a 
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la carte de Bou RGEAT, s'accordant en principe avec les observa
tion de ScHARDT. 

En 1915 et 1919, Albert HEIM donne un aper~u des décroche
ment transversaux, uivi d'une synthese, dans laquelle il con
sidere le décrochements comme une conséquence de la flexion 
de chaines du Jura. 

En 1919 parait la th~sP- de SPRECHER, dont les conclusions 
sont a peu pres diamétralement contraires a celles de HEIM. Une 
ann 'e plu tard SCHARDT nie l'exi terree de vrais décroche.ments 
dan le Jura. Le résultats de la these de LAGOTALA (1920), par 
contre, ont d'accord avec la théorie de HEIM. Un an apres TuTEIN 
NoLTH NI s dénwntre que la carte de SPRECHER, en ce qui con
cerne la partie du Sud, est bien inexacte, m ais que ce géologue 
était plus pre de la vérité que HEIM. Les deux auteurs en arri
vent a cette conclusion que la chaine in terne du Jura pres de 
Vallorbe n'a pas été notablement déplacée, tandis que HEIM 
indiquait un rejet de 10 km. 

En ~ 928, ScHWINNER explique les décrochements cOinme con
séquence de la compression : on peut comparer les décroche
ments a ce que LEITH dénomme en petit « fract ure cleauage » . 

En 1929, notre confrere PANNEKOEK a étudié en détail Jes en
virons immédiats de la Cure jusqu'a la Chaille ; nous avons lar
gement profité de ses levés. 11 attirait l'attention sur le fait que, 
le déplacement du décrochement de Saint-Cergue étant opposé 
a celui du décrochement de Morez, le déplacement devait etre 
nul au point d'intersection des deux accidents. De cette fa~on 
une zone neutre traverserait pour ainsi dire en écharpe la ré
gion du SW. au NE. 

Nos résultats. - .En comparant notre carte aux précédentes, 
on peut voir que la structure de la région étudiée est plus com
pliquée que ces dernieres ne le font supposer. Nos profils accen
tuent encore cette complication; nous avons de plus . observé 
quelques décrochemerits transversit.ux nouveaux. 

On s'attendrait peut-etre a nous voir suivre l'exemple illustre 
de HEIM en calculant la prolongation résultante des divers dé
crochements. Comme HEIM, nous pourrions nous baser sur le 
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rejet maximal observé et ain i en arriver a cette onclu ion que 
A 8, ·_ qui n 'est déplac qu p r 11 'té prolongé de 
cos. 65 oX35 0 m.= l48 m. 

Comme nous verron t u t a l'heure que 1 de 
Morez a été déja formé p nd nt l'une d 
plissement, ce chiffre n'a pa u oup d l ur. Meme i l'axe 
.de A 8 se prolon geait primitiv m nt en ligne dr ite d n les deux 
levres, r ien nous force a upp er que 1 l rgeur d v loppée 
resterait la meme pendant le pli m nt, tandi qu'il n'e t pas du 
tout nécessa ir e que l'agrandi ement ou la diminution de la lar
geur soit sy1nétrique a l'axe. in i il e t bi n po ible que l'axe 
se soit rapidement déplacé dan la levre orientale, conqué
rant l'anticlinal une zone qui e tr uvait d'abord au NW. Si en 
meme temps l'agrandi sement d n la 1 vre ccident le avait 
lieu symétriquement ( ans qu'il oit néce aire d'admettre 
que la connexion dans le flanc du ud oit rompue), l'axe de 
la levre orientale pourrait done 'avancer ver le Nord. Mais cet 
axe avancé serait bien l'équivalent de l'axe primitif au point de 
vue morphologique, mais non pas matériellement. La distance 
entre les points d'intersection des axes actuels avec le plan de 
décrochement ne donne done pas nécessairement une juste idée 
du rejet, ni de la prolongation résultante (voir fig. 2). 

A' 

8 
Fi g. 2 

Nous croyons pouvoir tirer de l'analyse de :11otre région les 
conclusion s suivantes : 
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1 o Cause des décrochements. 

La théorie la plus connue sur la cause des décrochements est 
celle de HEIM. D'apres ce savant les décrochements se sont for
més par conséquence de prolongation. ll entend cette prolonga
tion dan la direction comme la conséquence d'une flexion des 
chain pendant le plissen1ent et l'avancement. 

SPRECHER en arrive a une conclusion inverse et énumere di
vers phénomenes qui démontrent justement une pression dans 
la. direction longitudinale des chaines. Il suppose que le plisse
ment pousse le Jura enÚer dans un espace cunéiforme compris 
entre le Massif central et le Vosges. Il fait remarquer a juste 
titre que le fléchissement (retroussement) des chaines annihile 
souvent la prolongation causée par les décrochements. La chaine 
du Vuache, par exemple, est paralléle au premier décrochement, 
de sorte qu'il n'y a pas lieu de parler d'un retroussement, comme 
le fait HEIM. 

Nous objecterons a l'opinion de SPRECHER qu'il est nécess'aire 
pour sa théorie de supposer que les chaines se détachaient de 
leurs extrémités originaires et qu'elles se glissaient pour ainsi 
dire indépendamment des cotés du « coin » vers le N\V. Dans 
cette hypothese, le Jura entier sera_i t done limité par deux décro
chements qui devraient converger vers le N. Nous ne connaissons 
ríen de tel. 

S cHWINNER construit les deux systemes de décrochements 
comme « Scherung », étroitement liés a u plissement. Cette ex
plication est tres logique, . mais nous ferons remarquer que 
ScHWINNER dessine la déformation sans réduction de surface. 

Les opinions de S CHWINNER et H EIM se correspondent assez 
bien: les décrocheme~ts sont la manifestation d'une prolonga
tion perpendiculaire a la compression maximale et tous deux 
résultent d'une seule force. 

Nous insistons sur le fait que les idées de HEIM et SPRECHER 

ne sont pas aussi inconciliables qu'on pourrait le supposer a pre
miere vue. Car, dans une poutre courbée, nous trouvons aussi 
des phénomenes de prolon.gation du coté convexe et de raccour
·cissement du cóté concave. 



-105-

En ce qui concerne la prédominance des décrochements a di
rection N.-S., tandis que les décrochements a direction E.-W. 
atteignen t le meme résultat, nous nous référons a l'explication 
de ScHWINNER: le couple de Jorces qui a plissé le Jura, avait un 
moment de r otation (Drehmoment) contraire a celui des ai
guilles d 'une horloge. Il est difficile de fixer la cause de ce sens 
de rotation ; les résistances inégales en sont peut-etre la raison. 
SPRECHER, niant la responsabilité de résistances inégales, 
dit qu'il est plus vraisemblable que la poussée plissante aug
mente vers l'E. Il explique cela en supposant une charniere fixe 
pres du Massif central. M.ais cela veut dire une résistance ! 

Nous pouvons bien admettre la conclusion de SPRECHER que 
la force était plut6t dans le sens S-N. environ ; elle n'était done 
pas dans le sens perpendiculaire a l'allongement des chaines". 

Son argumentation est pourtant tres faible et en contradiction 
avec sa propre explication de la con1pressi ~m, car: 1 o la chaine 
interne du Jura n'a pas été poussée dans le « coin », mais elle est 
restée en avant, comme le . montre la carte géologique ; - cette 
chaine inontrerait précisément selon SPRECHER les plus forts 
phénomenes de compression longitudinale; .2 o il dit aussi que la 
force dans le sens S-N. ne pouvait pas devenir active dans les 
chaines du J ura méridional, paree qu'elle y est parallele. En 
effet , il n'y a. aucune raison pour laquelle un plissement trans
versal r ésulterait exclusivement du « Stauchdruck » de SPRECHER 
et non a ca u se de la force qui nous occupe . 

. En r ésumé, nous admettons ave e SCHWINNER que les décro
chements et les plis peuvent etre compris ensemble dans une 
seule figure de déformation, tous les deux résultant d'une meme 
force. Nous croyons qu'il ne faut pas entendre la prolongation 
comme une conséquence de traction, mais plutót de compression. 

2° L'iige des décrochements. 

En nous rendant compte de l'existence ct·une zone neutre a 
travers notr~ région (voir plus loin), ,nous mcherons de détermi
ner nage relatif des décrochements. En comparant fes deux le
vres du décrochement dans S 6, dans les coupes 8 et 9 surtout, 
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on constate d'une fac;on évidente que le plissement de ces syn
clinaux des deux cotés du plan de fracture s'est accompli en 
majeure partie alors que le rapport entre les deux u~vres était 
déja rompu. 

Supposons que les deux levres soi~nt développées : nous ver
rons non seulement que la compression horizontale est beaucoup 
pl:us forte dans l'E., mais encore que la largeur développée est 
plus grande. Insistons sur le premier fait, qui explique le dépla
cement relatif vers le S. de l'axe de A 6. 

La comparaison de S 7 et de A 7 · amene d 'une maniere aussi 
convaincante a la meme conclusion concernant l'áge. 

Nous voyons done que la compression h orizontale entre Gou
land et le Fort des Rousses est beaucoup plus grande que celle 
qui · existe entre le Turu et les Moulins Grenier. Le déplacement 
apparent vers le N. que présente la levre orientale pres de Gou
land, semble a premiere vue en désaccord avec ce résultat. Pour
tant il n'est que la conséquence logique du fait que la largeur 
développée est beaucoup plus grande, elle aussi, dans la Ievre 
orientale du décrochement que du 1coté occidental. 

Plus au N. les roles sont intervertis : la compression horizon
tale et la largeur développée sont plus grandes entre les Rivieres · 
et le Béchet qu'entre Gouland et Morez. Par conséquent le flanc 
septentrional de l'anticlinal de Morez a été déplacé de 450 m. 
environ vers le N. 

Nous considérons ce renversement meme des roles comme une 
preuve de la naissance des décrochements lor sque les plis ve
naient de se former. 

Du fait que les synclinaux et anticlinaux se laissent paralléli
ser -bien qu'avec peine - des deux cotés des décrochements, 
nous inférons qu'ils s'étaient déja formés lorsque le décroche
ment prit naissance ; mais a cause de grandes différences de 
forme il nous faut conclure que la plus grande partie du plisse
ment s'est faite apres la naissance du décrochement. 

Pour des raisons analogues nous estimons que F 19 a du se 
former dans la premiere phase du plissement. 11 est possible que 
le synclinal secondaire sur la pente orientale du Risoux ne se 
soit formé qu'apres le décrochem{mt. 
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· Remarquons qu'il ne va pa du tout n dire que tou les 
décrochements du Jura aient le meme age. Il e t tr vrai
semblable qu'un décrochement ne traver e pa d'un eul coup 
plusieurs chaines (ainsi qu'une ca ure dan la glac ), mai qu'il 
se propage lentement a partir d'un point de départ. Le décro
chement de Morez serait par exemple né dans la région de S 5 
ou de S 7 (lorsque ceux-ci n' 'taient que de faibles dépre ions) 
et se serait ensuite prolongé v r le NW. et le SE. pendant que 
le plissement se pour uivait. 

Cette propagation doit s'" tr produit bien plus rapidement 
vers le N. puisque les différence de compre sion horizontale des 
deux cótés du plan de fracture y ont le plu grandes. Dan A 5, 
par contre, la différence entre le parties des deux cótés . du 'dé
crochement semble etre minime. Les coupes 4, 6 et 8 montrent 
la meme disposition de S 5; l'anticlinal secondaire dans la 
coupe 7 est un phénomene local, qui s'e t probablement formé 
sous l'influence du décrochement, mais dans la derniere phase 
du plissement et sans effectuer une grande compression. 

La différence de plongement du flanc occidental de A 4 des 
deux cótés de F 11, peut résulter de la fracture, a la fin du plis
sement. 

En considérant d'une fa~on analogue les autres fractures 
transversales de notre région, nous en venons a penser que ces 
cassures peuvent etre un pe1:1 plus jeunes que celle de Morez. 

Nos conclusions sont ainsi conformes a celles de SPRECHER 

pour le décrochement de Vallorbe, mais elles sont en contradic
tion avec l'opinion de HEIM, qui suppose que toutes les fractures 
ne se seraient formées que pendant le dernier tiers du plisse
ment. 

ScHWINNER donne luí aussi son opinion sur la question d'age. 
De chiffres quelque peu hypothétiques il conclut que les frac
tures seules causent déja une compression horizontale de 11 % 
sur la .largeur originaire. D'apres lui ce chiffre amene a l'opi
nion de HEIM, c'est-a-dire que les fractures ne se sont formées 
que pendant le dernier tiers du plissement, car de meme que 
HEIM, il suppose que les fractures et le plissement se sont arretés 
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a la. fois et il fixe la compression horizontale COinplete a 33 %. 
Cela n'est pourtant pas exact; il ne base ses conclusions que sur 
des coupes transversales. De cette fac;on il n'a pas tenu compte 
de l'influence des fractures; on ne peut done rien inférer de cette 
valeur de la compression en ce qui concerne les fractures. 

Cependant comme ScHwiÑNER parle expressément du << Ge
samtzusammenschub », nous sommes obligés d'admettre qu'il 
tient compte de l'effet des fractures. Mais dans ce cas il s'est 
trompé. Car si le plissement a produit les deux tiers de la com
pre sion totale et qu'il a cessé en meme temps que les décroche
ments (comme ScHWINNER et HEIM le supposent avec raison), les 
fractures devraient déja s'etre formées apres le tiers de la com
pression et non pas apres les deux tiers, suivant les calculs de 
SCHWINNER. 

Quand nous parlons de la relation du moment de la naissance 
des décrochements avec le degré de la progression du plissement, 
nous appelons l'attention sur le fait que nous visons alors le 
degré de la compression et non pas le temps écoulé depuis le 
commencement du plissement. 

3 o Rapports entre la tectonique et l' érosion. 
De nos conclusions sur l'age du décrochement il résulte que 

nous n'attribuons a l'érosion aucune influence sur la formation 
de celui-ci ou sur la différence de plissement des deux cótés ; 
c.'est pourtant ce que ScHARDT a fait. Pour ce qui est de la « pous
sée au vide » entre Prémanon et les Rousses, ScHARDT en vient 
a cette conclusion aussi par le fait qu'il prend le Crétacé de S 6 
comme appartenant entierement a S 5 et qu'il ne reconnait pas 
le Jurassique de S 6 comme formant un synclinal distinct. Il se 
figure qu'il éta.it possible au synclinal crétacé a l'W. des Rousses 
de s'avancer vers le N., paree que l'érosion avait alors déja formé 
le creux des . Rivieres. 

ScHARDT a été frappé, lui aussi, par les grandes différences de 
structure des deux levres des accidents transversaux. JI con
clut: 

<< 11 n'est, par exemple, guere probable, que la déviation d~1 

synclinal des Rousses-Prémanon, au point d'intersection avec la 
el use de Morez, ait précédé l' excavation de celle-ci; ni que la 
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différence entre la forme du pli des Charri 'res (= A 6 et A 7) et 
du p li du Risoux ait préexisté au commencement de l'érosion de 
la cluse qui les sépare. La déviation du synclinal des Rou 
Préman on r ésulte m anife tement d'une poussée au vide, ayant 
agi ici en sen s inver se a celle qui a fait chevaucher le flanc du 
Risoux sur le syn clinal des Rousses et Boi d' Amont. Cette coln
cidence prouve avec évidence que l'éro ion a été simultan ée au 
développement des plis » (1899) . 

« En réalit é ce n e sont pas de vrai décrochements, atteignant 
toute la hauteur des plis a partir de leur base. Il n'y a que plis
sement inégal de la p artie supérieure de la chaine de chaque 
cóté d'une coupur e verticale de longueur déterminée, n e tra
versant jamais la chaíne entiere. Cela n'est po sible que si, auant 
le plissement, il y a eu sur ce parcours une entaille, car on ne 
peut guer e se figurer que ce róle a pu etre joué pa r une simple 
fissure permettant aux plis de part et d'autre de se développer 
différemment » (1920). 

Pour expliquer cette entaille, ScHARDT admet dans chaque 
accident transversal une riviere antécédente. 

Les différen ces entre deux coupes des deux cótés d 'un meme 
accident devr aient par conséquent etre limitées au parties si
t uées au-dessus du n iveau de la riviere a l'époque du p lissement, 
ce qui n'est pas le cas . En outre, le t racé du décr ochement et la 
cluse n e sont pas si intimem ent Iiés . 

HEIM dit que le décr ochem ent est m arqué par une entaille 
n ette, mais il indique sur sa carte (pl. XX) la coupure de la 
Bienne plus loin a l'W. de la ligne de fracture, conform ém ent a 
la r éalité. Le cours de cette rivie~e est en effet peu dépendant 
de la tectonique. Les cluses que la rivier e forme a l',V. du Sagy 
n e présentent pas de failles. 

4 o Zone neutre. 
Nous dénommons << zone neutre » la bande de terrain qui n'a 

p as été interrompue par les décrochements. Nous espérions que 
l'étude de cette zone nous permettrait de tirer une conclusion 
sur la cause des décrochements. Si la théorie de Heim est juste, 
nous devrions trouver des phénomenes de prolongation, tandis 
que des phénomenes .de compression donneraient raison a 
SPRECHER. 
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Hélas, la bande en question entre les axes de S 4 et A 4 ne 
nous offre que peu de bons affleurements, de sorte que nous 
n'avons pas de preuves permettant de justifier l'une ou l'autre 
hypothese. Nous ne croyons pa.s que les flexions de A 4 (qui n'a 
-presque pas été interrompu par les. décrochements) soient une 
preuve pour une compression longitudinale, car nous rie savons 
pas si cet anticlinal ne s'est. pas déja formé « statu nascendi » 

avec des flexions. 
Contrairement a notre attente, nous avons observé une seconde 

bande neutre recoupant notre région, a savoir dans le flanc SE. 
de A 6. C'est la conséquence naturelle d'une forte compression 
dans S 6 au NE. du décrochement. Cette bande ne n ous a pas non 
plus permis de résoudre la question de prolongation. 

5o Conclusions sur la tectonique, résultant de l'observation des 
détails seconddires. 

Etant donnés les beaux résultats obtenus par LEITH, CLoos et 
leurs .éleves qui se sont rendus · compte de l'importance des phé
nomenes . de détail, pour la résolution de problemes tectoniques, 
nous aussi nous les avons étudiés attentivement, mais les résul
tats de nos recherches n'ont pas répondu a n otre attente. Nulle 
part dans la région étudiée le cliuage n'est assez régulierement 
développé pour en tirer des conclusions indubitables. Cela ne 
nous parait possible que si des couches rigides (calcaires ou 
quartzites, etc.) alternent avec des marnes ou des schistes plas
tiques. 

Les cannelures aussi nous ont fait défaut. Il est vrai qu'elles 
sont bien développées. Mais aussi bien sur les plans de couches 
que sur les plans de fractures on trouve souvent deux systemes 
(ou plus) de stries, qui se recoupent sous des angles différents. 
Meme pour construire le sens du mouvement résultant, nous 
aurions du avoir non seulement la certitude, que nous ávions 
observé tous les systemes développés. mais encore pouvoir fixer 
la valeur du rejet de chaque systeme. 

Des fractures , ne produisant qu'un rejet 1ninime, se montrent 
en grande guantité a 650-750 m. au SW. du Sagy. Souvent elles 
sont plus évidentes que les plans de couche; leur direction est de 
N 30-90° W., leur plongement varie de 40 ° N, perpendiculaire-
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65 ° SW. E n rapport avec le déplacement que A 6 a subi a l'E. 
du décrochement, on peut les interpréter comme lés << Fieder
spalten » de CLoos. 

6o Les plans de fracture et le sens du mouvement. 
Bien que nous écrivions .souvent « le plan de fracture », etc., 

nous ne sommes guere convaincus qu'il ne s'agit pas souvent de 
plusieurs écailles, se relayant successivement. De meme que 
SPRECHER, nous n'avons nulle part observé le plan du grand dé
crochement , a plus forte raison nous n'avons point constaté un 
relayement. Nous estimons pourtant avec · CLoos que ce phéno
mene n'est pas r a re, bien qu'il ne se laisse observer que rarement. 

Comme n ous avons montré qu'il y avait plissement inégal des 
deux levres du décrochement, on ne s'étonnera pas en apprenant 
que le sens du rejet n'était pas exactement horizontal. Cependant 
la plupart des différences d'altitude tectonique des levres sont 
dues aux plongements des axes. 

Remarquons que les parties synclinales avec la compression 
maximale se trouvent souvent plus bas que les _parties a plisse
ment moins intense (S 6 et S 8), tandis qu'on pourrait s'attendre 
au contraire. 

Fig 3. - Plissement paralléle 
T-T : topographie actuelle 

En effet, il serait logique de penser qu'une compression plus 
forte donne naissance a un soulevement également plus fort. 
Peut-on inférer des circonstances données que nous ayons af
faire au << parallel fold » de VAN HisE ? 
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Ce. « plissement parallele » idéal est earactérisé par la dis
tanee égale entre les plans ~e eouehe dans les flanes et dans les 
axes des plis. En sortant d'une eouehe (A-A dans la figure) a 
forte eompression dans les synelinaux, on voit qu'en eonstruisant 
les autres eouehes sans aueun amineissement sur les flanes, la 
eompression dans les synelinaux doit diminuer vers le has. 
Comme il est peu vraisemblable que la eouehe A soit plus eom
primée qu'une eouehe B, on peut se figurer que la eompression 
de eette eouehe-la atteint son maximum dans le noyau des anti
~Iinaux. 



Appendice 

PALEONTOLOGIE :BIBLIOTECA 

Nous n'avons pas trouvé beaucoup de fossiles qui méritent 
une description spéciale. Les Ammonites donneraient lieu a 
quelques r emarques, mais nous estimons que des observations 
basées sur un ou deux individus n'ont pas beaucoup de valeur, 
surtout comme c'est le cas lorsque ces exemplaires ne sont pas 
complets. 

Aussi nous nous bornerons a décrire quelques Nerineidae. 

NERINEA RUTTENI, NOV. SP. 

(Planche I, fig. 4 et 5) 

Longueur probable du plus grand individu ....... . 
Diametre du plus grand individu ................. . 
Angle spiral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . .. 

5,7 cm. 
1 cm. 

go_go 

Coquille de petite taille, · faiblement trapue, presque régulie
rement conique, non ombiliquée. Chez quelques exemplaires l'an
gle spiral est plus ouvert a u commencement: jusqu'a 15°. La 
hauteur des tours atteint 50 a 70 % de la largeur. Les tours sont 
plans., _limités en arriere par un bourrelet lisse, peu saillant, et 
ornés par un bourrelet spiral tres faiblement noduleux, qui est 
situé légerement _en avant du milieu du · tour. Nos exemplaires 
étant un ·peu usés, on ne peut observer ni la suture, ni l'exis
tence d'une ornementation plus fine. Cependant une empreinte, 
que nous attribuons sous réserve a N. Rutteni, montre encore 
une rangée de perles peu saillantes entre les bourrelets. L'ou
verture est inconnue. 

La section axiale est tres caractéristique et ses caracteres sem-
blent fort constants. 11 existe deux plis .columellaires égaux,. 
étroits, un pli pariétal faiblement recourbé vers I'extérieur et un 
pli labial épais, situé au tiers antérieur du tour. Tous ces plis 
sont tres saillants. 

Rapports et différences. - Par tous ses caracteres notre es-

11 .\\' E S 8-
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pece se rapproche de N. minima, J. FAVRE (1), dont elle se dis
tingue cependant par son angle spiral plus aigu et par ce que la 
paroi de la coquille est beaucoup plus épaisse en avant du pli 
labial, qu'en arriere. En outre notre espece a les plis columellai
res souvent dirigés un ·peu en arriere, et le bourrelet médian ne 
se compose pas de perles distinctes, comme c'est le cas chez N. 
minima. 

N. subelegans, ET. (2) se distingue de notre espece par l'ab

sence du deuxieme pli columellaire et par le bourrelet antérieur 
plus tuberculeux. 

Gisement.- Kimeridgien a 700 m. N 60° r-N. du Fort du Ri
souxo 

Nombre d'exemplaires: 35, dont 28 n'ont pas été dégagés de 
la roche ; ils présentent de bonnes sections axiales. 

NERINEA THIOLLIEREI, DuMORTIER et FoNTANNES 
Fig. 4; pl. I, . fig. 3) 

1876. Nerinea Thiollierei, Dumortier et Fontannes, Dese. de la 
zone a A¡ tenuilobatus de Crussol, p. 139; PI. XIX, f. 4. 

1898. Nerinea Thiollierei, Dum. et Font., Cossmann, Nérin. ju-
rass., p. 44; PI. V, f. 4-60 . 

Longueur probable o o . . o .. o . o .... o o o ...• o o o . . . . . . . 20 cm. 
Diametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 7 cm. 
Angle spiral . o o o .......... o o o. o o o o o o o. o o o...... 7o 

Nous avons figuré un bel exemplaire de ·N. 
Thiollierei, paree qu'il est intermédiaire entre le 
type de DUMORTIER et FONTANNES et ceux qui ont 
été figurés par CossMANN. En effet, notre exem
plaire ne se distingue du type de cet auteur que 
par la présence d'un quatrien1e cordon, compasé 
J'une quinzaine de tubercules, se trouvant im·· 
Inédiatement derriére le bourrelet antérieur. 

Le type de DUMORTIER et FONTANNES se distin-;
gue par la présence d'une cinquien1e rangée de 
perles, en outre les tubercules des cordons ja
lonnant la suture, au nombre de 16-18, y sont 
plus di.s~incts . . FIG. 4 

Nerinea Thio llierei 

(1) J FAVRE. Mon pál Saléve, in Joukowsky o:>t Favre, PI. XXXII fig. 32-36, XXXII[ 
fig. 126. 

(2) ETALLO N 1862. Et. pal. dans le haut Jura, p . 87 (non figuré) 
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Gisement.- Portlandien inférieur entre Prémanon et L a Ha! lc. 

NERINEA FA VRINA, PICTET et CAMP. var. triplicata, nov. var. 

( Fig. 5) 

1886. Nerinea Favrina, P. de Loriol, Dese. d. foss. de l'Oolithe 
cora.llienne du Mont Saleve; p. 52 PI. A fig. 4-5. 

Longueur probable du plus grand individu.. . . 16,4 cm. 
Hauteur du dernier tour par rapport a sa largeur. 0,66-0,68 cm. 
Angle spiral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 o 

Angle sutura! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107-110° 

Nous possédons deux Nérinées, qui ne se distinguen! du type 
de N. Favrina que par l'absence du deuxieme pli de la columelle. 
Cela ne nous parait pas suffisant pour établir 
une nouvelle espece, surtout n'en connaissant 
que le moule interne. Notre variété est proba
blement beaucoup plus commune que la forme 
a qua.tre plis. Toutes les coupes axiales que 
possede le Musée d'Histoire naturelle de Gene
ve se rapportent a notre variété, m eme celles 
qui ont été pratiquées sur des individus dé
terminés par PICTET lui-meme. L'original de 
la figure de P. DE LORIOL doit etre attribué 
également a la variété triplicata; le quatrieme 
pli que figure cet auteur n'est point visible. 
Nos exemplaires sont caractérisés par la. té-
nuité du pli pariéta_l. M. A. BERSIEH eut 1'obli- FJG. 6- Ne11uea F·avrina 

geance de revoir les coupes axiales du Musée géologique de 
Lausanne. Seulement !'original de PICT. et CAMP montre le pli 
columellaire moyen, et il est 1oin d'etre aussi net en . réalité que 
la représentation de P. et C. 

Insistons sur la grande ressemblance avec N. guinchoensis, 
CHOFFAT (1). 

Gisement. __:_ Infravalanginien des Rousses. 

(1) CHOFFAT 1886. E~p nouv. ou peu connues p. 14, pi. IJJ, fig . 15-16 
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PTYGMATIS c.f. PSEUDOBRUNTRUTANA, G. GEMMELLARO. 

1866. P. Nerinea pseudobruntrutana G. Gemmellaro. Nerinee 
d. Ciaca d. Palermo. 

Pour la synonymie complete, voir Dietrich, Fossilium Cata
logus, I, 31 : Fam. Nerineidae. 

La grande majorité de nos moules de Ptygmatis du Kimerid
gien correspond a P. pseudobruntrutana, G. GEMM. lis présen
tent les memes variations que celles, qui ont été décrites par 
J. FAVRE dans la monographie du Saleve. Nous nous bornerons 
a signaler une particularité: la forme du pli antérieur du labre. 
Tandis qu' en général ce pli présente trois saillies aigues, nos 
exemplaires (a une exception pres) n'en montrent que deux; la 
saillie centrale étant remplacée par une faible excavation du pli, 
qui présente la forme d'un T, comme celui de Ptygmatis n. sp., 
pl. 1, fig. 6. . ""'! 

Nombre d'exemplaires : 20. 

PTYGMATIS nov. sp. 

(PI. 1, fig. 6) 

• 
Nous figurons un Ptygmatis inconnu, provenant de l'Infrava

langinien a l'E. des Rousses. Comme nous ne possédons que deux 
moules, nous n'en donnerons pas de description : tous les carac
teres se voient dans la figure. 

Notre forme est assez voisine de Phaneroptyxis cyat]J.us, PICT. 

et CAMP., qui présente plutót les caracteres de Phaneroptyxis et 
dont les plis postérieurs du labre et de la columelle présentent 
la forme d'un T; le pli pariétal y est plus épais. 

Au musée de Geneve se trouve un Ptygmatis, dont la forme 
des plis ressemble plus a celle de P. cyathus. Nous ne serions 
point étonnés, de trouver toutes les formes intermédiaires entre 
notre Ptygmatis et Phaneroptyxis cyathus. En effet la raison 
d'etre de ce dernier genre .nous semble loin d'etre dé_montrée. 
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ENDIATRACHELUS ERA TO, n'ÜRDIGNY 

Pour la synonymie de l'espece, voir DIETRICH, Fossilium Ca
talogus, I, 31 : Fam. Nerineidae, p. 93. 

Non N. Erato, G. GEMM. Fauna cale. Terebr .. Janitor, II, p. 26; 
pl IV, fig . 18 et 19. 

Nous possédons un fragment de Nérinée, qui doit etre attri
bué a Endiatrachelus Erato, n'ÜRB. La section axiale est carac
térisée par la grande distance entre le pli columellaire et le pli 
pariétal, atteignant la moitié de rla hauteur du tour, et par 
l'épai sseur rlu pli du labre, qui occupe le quart de la hauteur du 
tour; il est situé avant du mili e u du labre. II ne se distingue 
du type, tel qu'il a été décrit par CossMANN, que par les tours, 
de 2 cm. de largeur, qui sont plans, au lieu d'etre un peu con
caves. Notre fragment est done intermédiaire entre E. Erato et 

-E. Pellati, CossM. On ne peut reconnaitre cette derniere es pece 
que par son ornementation. 

Nous avons examiné les beaux individus de Sicile, figurés par 
GEMMELLARO sous le nom de Nerillea Erala. Comme ils présen
tent de courtes costules obliques au-dessus de la suture, ils ap
partiennent bien a E. Pellati, CossM., comme cet auteur l'avait 
?éja soup<;onné. }ls se distinguent par leur pli labial moins épais 
et par leurs cordons spiraux, qui sont limités a la moitié anté
rieure du tour. Parfois la bande suturale est tres nette. 



\ 
' · 

1 



Bibliogra phi e 

IBLIOTECA 

Nous ne mentionnons que les travaux principaux a propos de la 
Paléontologie, renvoyant au Fossilium eatalogus p'Our ce qui concerne 
les Nerineidae. 

1900-01. BAUMBERGER, E. : Deber Facies und Transgressionen der 
unteren Kreide. (Wiss. Beilage z. Ber. d. Toehtersehule in 
Basel.) 

1903. BAUMBERGER, E. : Fauna der unt. Kreid'e im westschw. Jura. 
¡e Teil. Stratigr. Einleitung. (Mém. d. l. Soe. pal. suisse, 
uol. XXX.) 

1909-1 0. BERTHAUT : Topologie. Etude du Terrain. (Seruiee géog1'fl.
phique de l' Armé e. París.) 

1883. BER1'RAND, M. :· Le Jurassique sup . . et ses niveaux coralliens 
entre Gray et Saint-Claude. (Bull. Soe. Géol. Franee, 3e 
série, t. Xl.) 

1885. BERTRAND, M. : Compte rendu de l'excursion entre M'orez et 
Saint-Claude. (Bull. Soe. Géol. Frqnee, 3• série, t. XIII.) 

1927. BERTRAND, M. : ffiuvres géologiques, recueillies par Emm. de 
Margerie. Tome I. París. 

1893. BONARELLI, G. : Hectieoeeras nov. gen. Ammonidarum. (Boll. 
d. l. soe. malaeol. ital. tomo XVIII. Pisa.) 

1882-86. BouRGEAT, 1' Abbé : Note orographique sur la région du Jura 
comprise entre Geneve et Poligny. (Compte Rend. Ae,ad. Se. 
París, t. XCV el Cll.) 

1885. BouRGEAT, l' Abbé : Compte rendu de l'excursion de Champa
gnole a Saint-Laurent et a Morez. (Bull. Soe. Géol. Franee,. 
3e série, t. XIII.) 

1885. BüoURGEAT, l'Abbé : Note sur le Néocomien du Haut-Jura fran
~ais. (Ann. Soe. Se. de Bruxelles, t. IX.) 

1887. BouRGEAT, l'Abbé : Recherches sur les formations coralligenes 
du Jura méridional._ (These de París.) 

1892. BouRGEAT, l'Abbé : Observations sommaires sur le Boulonnais 
et le Jura. (Bull. Soe . Géol. Franee. 3e série, t: XX.) 



- 120 

1894. Bo·unGEA'f, l'Abbé : Notice explicative jointe a la feuille de 
Saint-Claude (149) de la Carte géol. détaillée de la France. 
Paris. 

1898. Bo·uRGEAT, l'Abbé: Sur quelques phénomenes de glissement 
dans le Jura. (Bull. Soc. Géol. France, 3e série, t. XXVI.) 

1899. BouRGEAT, l'Abbé : Quelques points nouveaux de géologie 
jurassienne (Bullt. Soc. Géol. France, 3e série, t. XXVII.) 

1914. CHAMBARD, C. : La montagne jurassienne. Lons-le-Saunier. 
1886. CHOFFAT, P. : Especes nouvelles ou peu connues. Recueil d'étu

des paléontologiques sur la faune crétacique du Portugal. 
Vol. l. 

1888. CLERQ, Ch. : Etudes de géologie militaire. Le Jura. Paris-Nancy. 
1928. CLoos, H. : Bau und Bewegung der Gebirge, etc. (Fortschr. d. 

Geologie und Palae'ontologie. Bnd. VII, Hf. 21. Berlin.) 
1908. COLLET, L.-W. : Les dépóts marins. (Encyclopédie scientifique. 

Paris.) 
1855. COQUAND, H. : Descr. de quelques esp. nouv. de coquilles fos

siles, découvertes dans le Jura. (Mém. Soc. d'émul. du 
Doubs. ne série, 7o vol.) 

1898. COSSMANN, M. : Contribution a la paléontologie fran9aise des 
terrains jurassiques. Gastropodes : Nériné es. (Mém. Soc. 
Géol. Fr. (PaZ.) t. Vlll. N o 19.) 

1925. DIETRICH, W.-0. : Gastropoda mesozoica: fa m. Nerineidae. 
Fossilium catalogus. 1 : Animalia. pars 31. Berlin. 

1876. DuMORTIER, E. el:. FoNTAN ES, F. : Descr. des Amm. de la zone 
a A. tenuilobatus de Crussol. (Mém. de l'Acad. de Lyon, 
t. V, 21.) 

1857. ETALLON, A. : Esquisse d'une des·cr. géol. du Haut-Jura et en 
particulier des environs de Saint-Claude. (Ann. d. Se. 
phys. et nat., publ. par la Soc. Imp. d'Agriculture de· Lyon. 
3e série, t. I). 

1862. ETALLON, A. : Etudes pal. sur le Haut-Jura. Monographie du 
Corallien. (Mém. Soc. d'émul. du Doubs. liJe série•, t. VI.) 

1931. FALCONNIER, A. :Etude géol. du Col du Marchairuz. (These de 
Gen~ ve.) 

1927. FAVRE, J. et RICHARD, A. : Etude du Jurassique sup. de Pierre
Chatel et de la cluse de la Balme. (Mém. d. l. Soc. paZ. 
suisse, t. XL V l. Geneve.) 

1866. GEMMELLARO, G.-G. : Nerinee della _ Ciaca dei dintorni di Pa
lermo, ricerche paleont. (Giorn. Sci. nat. ed econ. publ. 
per cura del Consiglio di Perfez. anne·sso al A. 1st. Tecn. 
di Palermo. l. 1.) 

1 



-121-

1869. GEMMELLARO, G.-G. : Stuáii paleont. sulla 'fauna del Calcare a 
Terebratula janitor del N. di Sicilia. II. Molluschi Gastro
podi. (Giorn. Sci. nat. ed econ. di Palermo.) 

1872-82. GEMMELLARO, G.-G. : Sopra alcune faune giurese e liassiche 
della Sicilia. Palermo. 

1866. GIEBEL, C. : Repertorium zu Goldfuss, Petrefakten Deutsch
lands. Leipzig. 

1826-33, 1841-44. GOLDFuss, A. : Petrefacta Germaniae. Düsseldorf. 
1889-93. HAAs, H. : Kritische Beitrage zur Kenntnis der jurassischen 

Brachiopoden-fauna des Juragebirges. (Mém. d. l. Soc. pal. 
suisse. t. XVI, XVII, XVIII et XX. Geneve.) 

.1923. HATCH, F.-H. and RAsTALL, R.-A.: The Petrology of the sedi· 
mentary rocks. London, 1913, Revised, 1923. 

1915. HEIM, Alb. : Die horizontalen Transversalverschiebungen im 
Juragebirge. (Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. in 
Zürich. LXe Jahrg.) 

.191 9. HEIM, Alb. : Geologie der Schweiz. Le'pzig. 
1896. VAN HrsE, C.-R. : Deformation of rocks. (Jo.urn. of Geol., t. IV.) 
1869. JACCARD, A. : Descr. géol. du Jura vaudois et neúch:atelois. 

Mat. p. l. Carie géol. d.' l. Suisse, t. VI.) 
1870. ldem. l er supplément. ldem, t. VII. 
1893. Idem. 2e supplément. /dem, t. VII. 
1905. JACO•B, Ch. : Etude sur les Ammonites et sur l'horizon stratigr. 

du gisement de Clansayes. (Bull. Soc. Géol. France, 4e sérif', 
t. V.) 

191 3. JACOB, Ch. et FALLOT, P. : Etude sur les Rhynchonelles port
landiennes, néoconiiennes et mésocrétacées du SE. de la 
France. (Mém. d. l. Soc. pal. suisse, t. XXXIX, Geneve.) 

1913. JoVKO•WSKY, E. et FAVRE, J. : Monographie géologique et paléon
tologique du Saleve. (Mém. Soc. Phys. et hist. nat. de Ge
neve. t. XXXVII.) 

1907. KILLIAN, W. : Lethaea ,geognostica: II. Das Me.sozoicum; 3. 
Kreide ; le abth. Unterkreide. Stuttgart. 

1920. LAGOTALA, H. : Etude' géol. de la région de la Dóle. (Mal. p. l. 
Carie· géol. de la Suisse,. Nouv. série, X.L y ¡e livr.) 

1924. LAMBERT, J. et TIIIÉRY, P. : Essai de nomenclature raisonnée des 
Echinides, Chaumont. 

1905. LEE, G.-W. : Contribution a l'étude stratigr. et pal. de 'la Chaine 
de la Faucille~ (Mém. d. l. S oc. pal. suisse, t. · XXXII,· Geneve·.) 

1923. LEITH, C.-K. : Structural Geology. London. (Revised Edition.) 
1932. LEMOINE, E. : Essai sur l'évolution du genre Hect(coceras dans 

le Callovien de la chaine du Mont-du-Chat. (Trav. fiu Lab. 
d. géol. d. l'Univ. de Lyon, fase. XIX, mem. 16.) · 



-122-

1915. v. Loczy jun., Ludw. : Monographie der Villanyer .Callovien
Ammoniten. (Geologica Hungarica, tome 1, fase. 3-4. Buda
pest.) 

1867. DE LoniOL, P. : Descr. des foss. de l'Oolithe corallienne, de 
l'étage valangien et de l'étage urgonien du Mont Saleve. 
In : A. FAVRE: Rech. géol. dan.s l es parties d. l. Savoie, 
du Piémont et d. l. Suisse voisines du Mont-Blanc. Vol. 1, 
Geneve. 

1868. DE LORIOL, P. : Monographie des couches de l'étage \talangien 
des carrieres d' Arzier. (Vaud.) (Mat. p. l. Pal. suisse. VIe 
série. Geneve.) 

1873. DE LORIOL, P. : Echinides d. l. période Crétac·ée. (Mal." p. l. 
Pal. suisse. VIe série. Geneve.) 

1877-79. DE LoRIOL, P. : Monographie. des Crinoi:des fossiles de la 
Suisse. (Mém. d. l. Soc. pal. suisse. t. IV, V 'e.f VI, Geneve) 

1902-03. DE LORIOL, P. : Etude sur les mollusques et brachiopodes 
de l'Oxfordien sup. et moyen du Jura lédonien. (Mém. d. 
l. Soc. Pal. suisse, t. XXIX et XXX, Geneve) . 

1884. MAILLARD, G. : Etud·e sur l'étage Purbeckien dans le Jura. (Arch. 
Se. phys. et nat. 3e pér. XI. Geneve, et Diss. de Zurich.) 

1897. MAISON, F. : Etude sur les tourbieres du Doubs et du Jura et 
leur réglementation. Besan<;on. 

1909. DE MARGERIE, Emm.: La structure du Jura. (Acles S oc. Helv. 
Se. nat. Lausanne, 1.) 

1922. DE MARGERIE, Emm.: Le Jura. pe partie: Bibliogr. sommaire. 
(Mém. p. servir a l'explic. d. l. carie· géol. dét. d. l. France. 
Paris.) 

1867. MoESCH, C.: Geologische Beschr. des Aargauer Jura u. der 
nordlichen Gebiete des Kantons Zürich. (Beitr. z. geol. 
Karte· d. Schweiz. /Ve Lief. Bern.) 

1874. MoESCH, C.: Der .sudliche Aargauer Jura u. seine Umgebungen. 
(Bei~r. z. geol. Karte d. Schweiz. Xe Lief. Bern.) 

1874-75. Mo·ESCH, C.: Monographie der Pholadomyen. (Mém. d. l. Soc. 
pal. suisse, t. I et II. Geneve.) 

1871. NEUMAYR, M.: · Die Cephal. Fauna der Ool. v. Balin. (Abh. d. 
K. K. geol. Reichsanst. Bd. V.) 

1867. ÜGÉRIEN : Histoire naturelle du Jura et des départements voi-
sins. Paris. · 

1862. ÜPPEL, A. : Uber jurassische Cephalopoden. (Pal. Mitth. aus dem 
Mus. d. K. Bayer. Staates. Stuttgart.) 

1842-49. D'ÜRBIGNY, A. : Paléontologie fran<;aise. Paris. 



-123-

1930. PANNEKOEK, A. J. : Notice sur le prolongement occidental dans 
le Jura fran9ais du décrochement de St. Cergue (Koninkl. 
Akad. v. Wetensch. Amsterdam. Proceedings, t. XXXIII, 
no 2.) 

1895. P ARONA, C. F. et BONARELLI G.: Sur la faune du Callovíen ínf. 
etc. de Chanaz. (Mém. de l'Ac(Id. d. Savoie, 4" série, t. VI.) 

1861-64. P ICTET, F. J. et CAMPICHE, G.: Descr. d es fossiles du terraín 
crétacé de Ste-Croíx. (Mat. p. l. Pal. suisse. Ill série. 
Geneve.) 

1872. PICTET, F. J. : Descr. etc. de Ste-Croíx. (Mal. p. l. Pal. suisse, 
V Je série. Geneve.) 

1858. QuENSTEDT, F. A. : Der Jura. Tübíngen. 
1885-88. QuENSTEDT, F. A.: Die Ammoniten des Schwabíschen Jura. 

Stuttgart. 
1899. RENEVIER, E. et ScHARDT, H.: Notice explicatíve de la feuille 

XVI (2e Ed.) au 1:100.000. (Eclogae geol. Helv. VI.) 
1898. DE RIAZ, A.: Descr. dés Ammonites des couches a Peltoceras 

transver.sarium de Trept (Isere). 'Lyon. 
1893. RICHE, A.: Etude stratigraphíque sur le Jurassique ínf. du 

Jura méri díonal. (These de París, Ann. Univ. Lyon.) 
1902. RICHE, A.: Revísíon de la feuille de St. Glaud~ au 80.000". (Bull. 

Serv. G¡arte géol. d. l. France, t. XII.) 
1910. RICHE, A.: ídem. (ídem. t. XX.) 
1914. RICHE, A.: ídem. (ídem·. t. XXIII.) 
1888. RoLLIER, L.: Les facies du Malm dans le Jura. (Eclogae geol. 

Helv. t. I.) 
1895. RoLLIER, L.: Défense des facies du Malm. (Eclogae geol. Helv. 

t. IV.) 
1896. RoLLIER, L.: Coup d'reil sur les formes et les relations oro

graph. que déterminent les facies du Malm dans le Jura. 
(Bull. Soc. neuchtlt. se. nat. t. XXIV.) 

1917. RONCHADZÉ, J.: Perisphinctes de l'Argovíen de Chézery et de 
la Faucille. (Mém. d. l. Soc. pal. suisse, t. XLII et These de 
Geneve.) 

1929. RuTTEN, L.: Geologische Nomenclator. (Geol.-Mijnbouwk. Ge
nootsch. v. Nederl. en Kolonien. 's Gravenhage.) 

1787. DE SAussuRE, H. B. : Voyage dans les Alpes. Tome II. Geneve. 
1855. SAUTIER, A. : Notice sur les ·dépóts néocomiens et wealdiens 

et sur les dolomies portlandiennes dans les hautes vallées 
du Jura aux environs des Rousses. (Mém. Soc. d'émul. 
du Doubs. IIe série, t. VII.) 

1858. SAUTIER, A. : Note sur quelques lambeaux des étages Aptien et 
Albíen que l'on rencontre dans le Haut-Jura aux environs 
des Rousses. (Mém. Soc. d'émul. du Doubs. lile série'.) 



-124-

1896. ScHARDT, H.: Nouveaux gisements de terrain cénomanien et 
de Gault dans la vallée de Joux. (Eclogae geol. H~v. t. IV.) 

1898. SCHARDT, H. :: Sur · quelques accidents tectoniques du Jura. 
(Bull. Soc. neuchát. se. nat. t. XXVI.) 

1920. SCHARDT, H.: Les cours d'eau pliocéniques et les accidents 
transversaux de la chaine du Jura. (Eclog.ae geol. H elv. 
t. XVI.) 

1928. ScHwiNNER, R. : Der Begriff « Scherung » in der Tektonik. 
(C e111tr. Bl. f. Min. Ge•ol. u. Pal.) 

1886-87. SEUNES, J. : Note sur quelques Ammonites du Gault. (Bull. 
Soc. Géol. France. 3e série, t. XV.) 

1898-99. v. SIEMIRADZKI, J.: Monographische Beschr. der Ammoni
tengattung Perisphinctes. (Palaeontographica. XL ye Bnd. 
4-6" Lief. Stuttgart.) 

1931. SPATH, L. F.: Revision of the Jurassic Cephalopod Fauna of 
Kachh (Cutch.) part IV. (Mém. of the geol. surv. of India. 
New series, vol. IX. mem. 2.) 

191.7. SPRECHER·, C. : Beitrag zur Kenntniss der Querstorung Mollens
Vallorbe-Pontarlier (Diss. de Bern.) 

1851-53. STUDER, B.: Geologie der Schweiz. Il. Bern, Zürich. 
1861-64. THURMANN, J. et ETALLON, A.: Lethea Bruntrutana. (Neue 

Denkschr. Allgem. Schweiz. Ges. f. d. Ges. Naturwiss. t. 
XVIII. Zürich.) 

1911. DE TsYTOVITCH, Xenie: Hecticoceras du Callovien de Chézery. 
(Mém. d. l. Soc. paZ. suisse. t. XXXVII. Geneve.) 

192i. TuTEIN No•LTHENIUS, A. B.: Etude géologique des environs de 
Vallorbe (Canton de Vaud). (Mal. p. l. Carie . géol. d. l. 
Suisse. Nouv. série, XLVIIIe livr. et These de Lausanne.) 

1926. TwE HOFEL, W. H.: and calloborators: Treatise on sedimen· 
tation. London. 

1830. v. ZIETEN, C. H.: Die Versteinerungen Württembergs. Stuttgart. 
1893. ZIRKEL, F.: Lehrbuch der Petrographie. ne Aufl. Ie Bnd. Leipzig. 
1873. ZITTEL, K. A.: Die Gastropoden der Stramberger Schichten. 

Pal. Mitt. a. d. Mus. d. Bayr. Staates. 2. Cassel. 

CARTES GEOLOGIQUES 

1867. ÜGÉRIEN: Carte géologique du département du Jura, dans Hist. 
nat. du Jura. 

1.894. BouRGEAT, l'Abbé : Feuille St-Claude (N° 149, 1 :80.000) de la 
carte géologique détaillée de la France. 

1899. RENEVIER, E. et ScHARDT, H. : FeuiUe 16, 1 : 100.000, de la carte 
géologique de la Suisse. 



EXPLICATION DE .LA CARTE 

Nous croyons avoir augmenté .Ja valeur de la carte en !ndi
quant quelles sont les limites des étages qui n'ont pas été exac
tement observées; elles sont en majeure partie basées sur les 
observations tectoniques. · 

Afin de ne pas surcharger .Je dessin, nous n'avons marqué la 
position des couches que la, ou ces signes n'embrouillent pas 
trop la Iisibilité de la carte. Quant aux .Jocalités fossiliferes, nous 
n'avons indiqué que celles qui présentent un certain intéret. Nous 
n'avons pas non plus marqué .Jes chemins de fer, les forets et 
une partie des s_entiers. 

La topographie a été indiquée par les courbes équidistantes 
de 20m. 

La, ou le Glaciaire ne foflme qu'une couverture mince sur une 
autre formation, nous ayons indiqué cette derniere sous le poin
tillé du G.Jaciaire. 



Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 

PLANCHE 1 

( ~<-:!~_;=~-·-.i0t ' 
cakit:~ohdi,ire '~~-~~:~es enclaves rhomboiidriformes, 

Ag~a~~i_ssement 13 fois. :Portlandien, chemin du Béchet. 

La\~neme coupe mince,_· agrandissement 115 fois. 

NE~!NEA THIOLLIEREI, Dum. et Font. X 0,9. 
Portlandien inférieur · entre Prémanon et La Halle. 

NERINEA:-.:RtJrTE;r-{1, · p.o;v. sp. X 1,25. 
Kimeridgien du Risoux. 

NERINEA RuTTENI, nov. sp. X 1,8. 
Coupe axiale. Meme localité. 

PTYGMATIS, nov. sp. X 1,5. Coupe axiale. 
Infravalanginien des Rousses. 
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ERRATA PRINCIPAUX. 

page.· alinéa. ligncs. 

5. 2. l. , du profi l" doit étre , de la coupe" 
12. 3. 3. ajouter , (Gare )" sous , plus de 8" . 
17. 4. 6--8 lire: , dent, les autres fossiles sont tres rares. Surtou t ia 

base est riche en limonite, souvent en larges concentra
tions irrégulieres en fo rme de racines 

22. l. 8. ajouter ,vre:i" avant ,SrEM". 
24. 3. l. , Om,5--0m,7" doit é tre , Om,05--0m,07". 
27. 5. 9 et 13. , oolithoides" doi t é tre ,pisolithoides" . 
30. l. 2. , de profils 1--4" doi t étre , des profils 2 et 3" . 

, la par tie orientale" doit é tre ,le prolongement oriental" . 
37. 2. 3. , maiere" doit étre ,maniere" 
37. 4. 1 O. ajouter ,est" apres C ryptoplocus. 
38. l. 3. , 9" doit étre , 9'" . 
39. 3. 13. ,est'' doit étre , soit" . 
44. 2. 8. , fig. 4" doit é tre , fig. 2" . 
44. 2. 10. ,fig. 5" doit étre , fig. 1 " . 
44. 3. 7--8. lire: ,Par un réaccroissement suivant les noyaux . ... . . " 
62. 5. 5. ,beaucoup des " doit é tre , beaucoup de" 
73. l. 4. , des fossi les" doit étre , de fossiles " . 
73. l . 6. , ou" doit étre , au" 
83. 3. 9. ,soixante" doit étre , soixantaine" 
81. 3. 9. , s 'indinant'' doit étre , s 'inclinent" . 
86. 6. 2. ,dysharmonique" doit étre , disharmonique" 
93. l. 4. , dune" doit étre , d 'une" . 
94. 6. 12. , poduirait" doit étre , produirait" . 
95. 4. l. , .banc" doi t etre , bancs". 
98. 3. 3. , extrarodinaire" doit étre , extraordinaire" . 

112. 1. 9. , couche--la " doit étre , couche-- ci". 
115. , F ig. 5. Nerinea Favrina", ajouter , P. et C. var. 

triplicata , 
115. 7. , 0,66--0,68 cm. " doit étre , 0,66--0,68 " . 
116. l. l. , 1866. P. Nerinea etc." doit é tre , 1866. N erinea etc.' ' 
117. 4. ajouter: ,,G isement: Portlandien inférieur entre Morez et 

·valfin". 

CA RTE. 

Le pointillé du glaciaire a été omis: 
1 o, sur le Barrémien de S 4 a l'E. du Fort des Rousses a u S. d u 

chiffre 11 OO. 
2° , sur le Kimeridgien et sur le Portlandien .a 600 m. a u NE. du 

Pont de Morez. 
Il faut excuser le fait que ce pointillé n' est pas partout fait de la méme 

fa~on et qu'il interfere avec le pointillé bleu et ver t de maniere a form e.l 
un dessin particulier. 

PLANCHE DE COUPES. 

Les lignes qui indiquent le changement de direction ont ét¿ par hasard 
quelquefois omises. Dans la coupe VII la bande noire qui indique le 
Purbeckien est au bout oriental devenue blanche. 
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FECHA DE DEVOLUCION 

El lector se obliga a devolver este libro 
antes del vencimiento de préstamo señala
do por el último sello. 
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