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A V A N T - P R O P O S  

Le t e r r a i n  d i t  "t1riasiquefl qu i  a f a i t  190h j e t  de ce 

diplôme d'études supérieures se  s i t u e  en Artois, approximativement 

5 1 9 W  de lsextr6rnité occidentale du bassin hou i l l e r  du Nord e t  du 

Pas-de-Calais. Nous l e  r~ t rouvons  dans l a  val lée  d~ l a  Lys sup6- 

r ieure,  e t  son exis tence  a encore été ré~ré lée  par d'anciens sori- 

dages . 

Je s u i s  profondément reconnaissant à 

Monsieur Cnt DELATTRE, Professeur l a  Faculté des Sciences de 

L i l l e ,  qui  m'a proposé ce s u j e t  d9ét,ude. Je  l e  remercie encore 

des précieux conseils  q u 9 i l  a bien voulu me prodiguer dans l a  

mise en oeuvre e t  dans 19accomplissement de ce t r ava i l ,  t a n t  à 

1 9 1 n s t i t u t  de Géologie que sur  l e  t e r r a in .  



X N T R O D U C T I O W  

Le t e r r a i n  que j y a i  é tudié  f a i t  pa r t i e  de l'axe 

tect,onique de l'Artois. Le t r a v a i l  aura pour obje t  pr incipal  

196t.ude d'iine formation reconnue dans l'espace depuis longtemps, 

mais don% ly$ge  a é*,g longtemps contss+é. Il s ' ag i t  du "Marbre 

dyAudinct,hunn jadis exploité,  qui  a v a i t  6th rang6 par l e s  an- 

ciens au5eurs dans l a  période t r i as ique .  

Pour l a  commodité de notre étude pétrographique, 

nous disfinguerons 3 ensembles ( f i g  . 1 )  r 

Un premier ensemble ou ensemble A 

compris en t re  l a  f a i l l e  Qpicrétacée de Pernes à l y W  e t  ce l l e  de 

Ruitz à 1' E. Cet ensemble ne comporte pas d'affleurements 

v i s i b l e s ,  mais l a  présence du t e r r a i n  d i t  "tr iasiquefi  a jadis 

é t é  révél6e par des sondages. 

Un second ensemble ou ensemble B 

c o m ~ r e n a n ~  3 affleurements al ignés l e  long de l a  par t i e  s e p  

' en t r f  onale de l a  f a i l l e  6picrét.acée de Pernes e t  à 1' W de 

celle-  c i .  



Ce sont du SE au NW -cgest-à-dire approximativement l a  direction 
. * -  

armoricaine- les  affleurements de FebvibPalfart ,  Fléchin e t  Cuhem, 

L9ensemble 3 se trouve donc r e s t r e in t  à une é t ro i te  bande de terrain 

comprise en t re  l e  bord occidental du plateau crétacé de Laires e t  

l a  fa i l l e  de Pernes . 
L9ensetnble C est  s i tué ,  l u i ,  sur l e  

bord occidental du plateau de Laires dans l a  vallée de l a  Lys supé- 

r ieure c o ~ p r i s e  entre  Dennebroeucq au SW e t  Nouveauville au NE, 

Nous distinguerons l e s  affleurements de Riotte, L i l e t t e  s i tués  sur 

l a  rive dro i te  de l a  Lys e t  celui plus réputé d9Audincthun sur  l a  

r ive  gauche de l a  Lys. 

Il a é t é  récemment démontré par M. Bouroz que 

19axe de 19Artois e s t  "un véritable axe t e c t ~ n i q u e ~ ~  qui a é t é  l e  

si$ge d9un mouvement surrectionnel. La position géométrique des 

terrains  étudiés e s t  directement l i é e  au bombement de 19axe de 

19Artois e t ,  nous serons donc amené à étudier -de manière succincte- 

l e s  f a i l l e s  épicr6tacées q u i  ont contribué à 19édif icat ion des 

collines de 19Artois que nous connaissons actuellement. 



H I S T O R I Q U E  

JO Gosselet  (1908) a d é c r i t  l e s  d i f fé ren t s  affleu- 

rements qui consti tuent notre ensemble B. De nos jours, 19aff leu-  

rementsde Febvin-Palfart e s t ,  malheureusement, entièrement caché 

par l a  véggtation. Cyest  pourquoi nous reproduisons i c i  l a  des- 

cr ip t ion qu'en a f a i t e  Gosselet : "A 500 m au N de Febvin, su r  l e  

bord du ruisseau l e  Surgeon, il y a v a i t  un p e t i t  affleurement d& 

vonien, aujourd'hui caché. On a détourné l e  chem3h de so r t e  que l e  

rocher actuellement enfernié dans une proprieté, e s t  couvert de 

ga,zon. L'endroit parte encore l e  nom s i g n i f i c a t i f  de Courouge 

cause des sch i s tes  bigarrés l q . . . .  ... ..'Pr&s ile 19emplacement de 

c e t  ancien affleurement e t  en face de l a  ferme B i l l e t  on v o i t  à 

ï g e n t r é e  d'un p e t i t  chemin qui se d i r i ge  au NW de gros blocs de 

grès dont il e s t  impossible de déterminer 19âge,  s o i t  t e r t i a i r e ,  

s o i t  dévonien. Ils son t  au pied d9un t rou  où l 'on t i r e  du sable 

g r i s  5. gros grains. Ce sable  présente une s t ruc ture  schis toïde  e t  

xonaire. 11 contient  des l e n t i l l e s  d9arg i les  rouges schisteuses.  



- 5 -  

On d i r a i t  du psammite dévonien a l té ré .  peut-être est-i l  t r i a s i a m  

car dans l a  m&me propriété, à 30 m de distance, on exploite un 

conglaadrat que 1' on rapporte au Trias. Il e s t  formé de galets  

de grès, de phtanites e t  de calcaires. Z l  constitue un p e t i t  

monticule qui s'élève jusqu9à 135 m d'altitude. Le sable e s t  

infbrieur au conglom6rat e t  sup'rieur à l'ancien affleurement 

Ir de schistes rouges (fig. 2 ) .  

Gosselet signale ensuite, p è s  du moulin de 

Fiéchin sur l a  route de Laires, l a  présence d"'w poudingue 

formé 6gslement de galets  de grés, de calcaires e t  de phtanites. 

Ces banos de ga le ts  a l ternent  avec des bancs de sables ; i l s  

inclinent de 15O vers l e  S. C e t  affleurement triasique e s t  recou- 

vert de glauconien (fig.  3).  

Enfin, il a déar i t  N de Fiéchin, vers Cuhem, 

une pet i te  colline, où l'on e x t r a i t  du sablen. Ce sable "quoique 

meuble e s t  divise par de nombreuses lignes de clivage en plaquettes 

parallélipipédiques dans lesquelles l'on distingue di s a o m  wrr- 

centriques de coloration différente. Ii ressemble complètement 

aux sables de l a  ferme Billet .  Comme lui, il pourrait ê t r e  du 

psauimite primaire al térQ,  ou c'est un sable triasiquen. 

Pour Gosselet, l'âge de ces dif fgrentos formations 

es+ tout k f a i t  ind6terminé. Cependant il signale qu'on à "l'ha- 

bitude" de l e s  rapporter au Trias. Prudent, il soupçonne cepen- 

dan+ d6j;. que ces forinations pourraient ê t r e  tout aussi bien 

d'âge nperulen que triasique1'. Quant au  mode de dépat de ces 

formations qu'i l  qual i f ie  de locales, Gosselet 6met 3 hypothèses : 

-ou bien l e  dépôt a eu l i e u  dans une 



dépression f l u v i a t i l g  ( i l  compare a l o r s  l a  formation en question 

à ce l le  de &lm6dy) . 
-ou bien il a eu l i e u  "dans un bassin 

-ou bien l e  dépôt s ' e s t  f a i t  "contre 

un haut fond dévonien". 

J. Gosselet (3.910) a d é c r i t  l e s  formations que 

nous avons rassemblées dans 19ensemble C. I c i  encore cer ta ins  

affleurements Qtan t  devenus inv i s ib les  ou inaccessibles nous devons 

nous r é f é r e r  ai.= descriptions de cet auteur : "Au S de Glein 

(commune de Capelle sur  Lys)  su r  l a  r i ve  gauche de l a  Lys, il y 

a l e  long du chemin de f e r  une tranchée ouverte dans du poudingue 

t r ias ique,  pr8s du point où e l l e  e s t  t raversée par l e  chemin du 

moul-in de Rio t te  à Audincthun. Nous avons vu de gros blocs de 

calcai re  carbonif ere e t  d9 une autre  roche encore indé terminée qu i  

devai t  f a i r e  pa r t i e  du conglomérat t r i as ique .  En montant l e  chemin 

vers Audincthun, on rencontre des a rg i l e s  sa bleuses dures, rouges 

e t  blanches, qk i  sont  surmont6es par l a  glauconie cénomanienne . 
El les  se  rapportent  peut-être au Tr ias ,  ou c'est un produit de 

lavage du t e r r a i n  t r i as ique  pendant l a  g r i o d e  continentale qui 

a précgdé l e  r e tou r  de l a  mer crétacéen.  

Nous n9avons pas retrouvé t races  de ce t  affleu- 

rement. Par contre, nous avons pu re lever  l e s  coordonrlées dos 

a f f leur~ments  de L i l e t t e  e t  d9Audincthun c i t é s  par Gosselet. 

Nous y reviendrons dans notre &tude p6trographique. Aucun au t re  

a f f l~u remen t  n9a  é t é  découvert. 



C'est encore vers 1910 que des sondages fu ren t  

e f fec -  u%s dsns les anciennes concessions d9Auchy-au-Bois e t  de 

Ferfay, Ils ont a l o r s  révélé  lPex is tence  de t e r ra ins  rappor 'és  

au Tr ias .  Ces renseignements f igurent  dans l e  t r a v a i l  de 

J. Gosselet (1911) sur l t les  Assises crétaciques e t  t e r t i a i r e s  

dans l e s  fosses e t  les sondages du M de 13 Fra,ncew. Il s ' ag i t  du 

sondage de Ferfay (S. $041, .lu sondage (S. 806) effectué  sur l e  

côté gauche de 19 chaussre Brunehaut, q u i  va de Ferfsy >- Ametjtes, 

du sondage (S. 807\ de Amettes, e t  en f in  d~ 1 9  fasse de l a  

Clarence ( f i p .  bi.) 

Nous n'avons re  trou& aucun renseignement COD- 

cernant les  sondages (S. 806) e t  (S. 807) . & rendant, nous sowmes 

sûr  que ces 2 sondages ont rencon'r6 l e  t lTriast l ,  C'est du mains 

ce q ~ 2 i l  faut  admettre 3 l a  lumiC?re 3es quelques r8 su l t a t s  publiéls 

par Gosselet (1911) . Le sondage (S. 804) de Ferfay r6îïisF ?i l ' a l -  

t i t ude  101,. m s rencontre l e  Trias i -11 m. La coupe, r8a l i sée  par 

J. Gosselet, dYAumerval & Li l l e r s  ?t t ravers  l 'ancienne concession 

de Ferfay nous 1s montre ( f ig .  5) . S i  maintenant nous consid6rons 

l a  coupe Ç-N, r 6 î l i s h e  par  J. Gosselet, dans l e s  anciennes con- 

cessions de l a  Clarsnce e t  de Varles, nous pouvons constater  que 

l a  fosse de l a  Clarence (a l t i tude  113 rn) s tra-rers6 e l l e  a u s s i  un 

t e r r a i n  l'+xiasiquev de l 9 9 l t i t u d e  -15 m ? l ' a l t i t ude  -25 m. La 

puisssnce de cet  '-e f o rm~t ion ,  bien que fsible,  augmente donc du S 

(10 m à Ir fosse de l a  Clarence) au N (30 ou 4.0 m au sondage 

(S. 801) de ~er fay) .  11 e s t  tort. probsble qu l a  formation s o i t  

interromme entre  18 fosse de. l a  Clarence e t  l ' c n s e ~ b l e  des 3 

sondsges r6al isés  au N, c s r  aucun t r a v a i l  r é a l i s 6  nltérieurement 



n'a rdvélé 19exis tence  d9un t e l  t e r r a i n  en t re  ces 2 emembles 

d i s tan t s  seulement de 12 km environ. Il nous e s t  impossible dc 

donner une desc r ip t ion  même sommaire de ce t e r ra in .  Nous n9avons 

retrouve aucun renseignement l e  concernant. 

M. P. Pruvost (1951) précise que 19affleurement 

d9Audincthun, p e t i t  i l o t  dégag6 par I 'Qrosion régressive de l a  

Lys jusqu9au S de l 'axe a n t i c l i n a l  de l 'Artois ,  l u i  anparaTt 

comme antemétadé -puisque recouvert en d i s  cordance par le glau- 

conie &nomanienne- e t  pos t-carboni f &re  , l e  poudingue r e r  fermant 

ent re  su t r e s  des ga l e t s  de calcai re  de ce t  âge. Reposant en  dis- 

cordsnc~  trzs ne t te  s u r  l e  G&dinnien, l a  formation e s t  donc pos- 

*-érieure à l a  phase asturienne de l'orogénhse hercynienne q u i  a 

af fecté  tous l e s  t e r r a i n s  jusqu9au West.ph3lien. Par a i l l e u r s ,  s a  

fo r te  incl inaison,  e l l e ,  e s t  a t t r ibuab le  à une phase hercynienne 

tardive donc ante-tr iasique.  S ' i l  s ' ag i t  de l a  phase saalienne 

qui ,  en Europe, a eu  dos e f f e t s  assez  importants, ceci i n c l i n e r a i t  

à a t t r i b u e r  h ces t e r r a i n s  un âge ante-saxonien donc carbonifère* 



La formation &tudi& e s t ,  nous l'avons vu, presque 

exclusivement constituée de conglomérats e t  de sables, e t  pour c e t h  

raison, nous avons &té amené à consacrer l a  première pa r t i e  de ce 

t r ava i l  aux techniques par t i cu l ik res  à l'&de de ces roches sédi- 

mentaires. 

A- LFS METHODFS D'ETUDE 

1 - METHODFS D'ETUDE DTS G W T S  

1°) Détermination des dimensions des gale ts .  

Les conglotnirsts son t  t r è s  souvent assez mal ciment& 

ce qui a f a c i l i t é  l e s  études de dimension e t  de forme des gale ts  

e t  nous a é v i t é  de f a i r e  une étude de ces caractères su r  des sec- 

t ions  du conglomérat comma l P a  préconisé Cailleux (1945). 

Les dimensions des ga l e t s  ont é t é  prises à 19aide 

dPune règ le  millimétr6e pour l e s  ga l e t s  de grande t a i l l e ,  ou d9un 

pied à coul isse  u t i l i s e  beaucoup plus pour l a  r ap id i t é  de l a  mesure 

e t  pour é v i t e r  l e s  e r reurs  de parallaxe que pour l a  pr6cision de 



l a  mesure. Pour l a  cl5nominzt.L~lt 7a ?lm sxacte p s s i b i e  dea diff& 

r en t s  éléments cons t i t u t i f s  du conglomérat, nous nous sommes reps r t& 

à l a  c l a s s i f i c a t i on  s t ruc tura le  des roches sédimentaires proposée 

par Strakhov (1957) , (voir  tableau page suivante .) 

2 O  ) Forme des paleta,  

Pour préciser  l 9é t , a t  plus ou moins émoussé des 

Qléments dé t r i t iques ,  nous avom f;iit, a n w l  i l a  technique 

d'étude imaginée par Cailleux (19451 . WentwortJh (1922) a v a i t  bien 

i n t rodu i t  une grandeur : l e  tlroundness indext1 (1) . Or, l '&vals- 

a t i o n  du "roudness indexu l a i s s a n t  une t ron grande marge dyappr& 

c i a t i on  personnelle, A ,  Cailleux a donc in t rodui t  plusieurs 

nouvelles grandeurs : l ' indice  d'6moussé dPwie par t ,  19aplat isse-  

ment e t  la dissymhtzie d9au t re  par t .  Il f au t  noter  que lpaplat:s- 

sement dé f in i  par Cailleux permet de di f férencier  à coup sûr l e  

marin du f l u v i a t i l e ,  a lo rs  que l e  "f la tness  r a t i o "  de Wentworth 

(= r a p m r t  d9aplatissement) -bien qu'exigeant 19emploi du sph& 

rornètre, donc basé sur  des niesures précises- ne permet pas cet te  

d i f férencia t ion.  

Nous passerons sous s i lence l e s  t e  chniques proposées 

par Wadell (1932) e t  Krumbein (1939) . Ces techniques d96tude né- 

c e s s i t en t  l'emploi du niveau (marquage des gale ts '  e t  de 1% boussole 

'rep6rage de l 'or ienta t ion)  sur  l e  t e r ra in ,  du goniomètre (recherche 

du grand axe du ga l e t \  e t  de l a  cell t i le  photo-électrique (recherche 

du plan de sec t ion  maximum) au laboratoi re .  Strakhov N. M. (1957) 

.. L--L 

71) Roundness index = Roudness r a t i o  = rapport d'arrondi : c'est l e  
rapnort  du plus pti' rayon de courbure au mean-radius . Le man-radius 
e s t  lui-Grne éga l  à l a  moyenne du plus ptit rayon de courbure, du 
plus grsnd e t  du rayon moyen évalué au i x é .  



Claimification structurale k m  roche. dâ imon ta l r e8  

d9apr&s N.M. STR,AKHOV (1957) 

Dimenmion8 
d e r  fragments 

en  m m  

> I O 0 0  

1600-500 
500-1 50 
250-100 

100-M) 
50-15 
25-10 

10-5 

5-2 

2- 1 

1-0.5 
0.5-0.25 
0, S5-0, 1 

O, 1-0.05 
'0 Oa5 
0.025-0.01 

< 0.01 

Dbnomiiution des  
fragment8 

Bloc8 

Valouny (Blocailles) 

grands 
moyens 
petits 

Galets 

grands 
moyens 
petits 

Grains de gravier 
grands 

moyens 

petite 

(Groe grains de  
sable) 

Grains sableux 
grandi  
moyens 
petits 

Grain8 aleuritiques 
grands 
moyens 
petits 

grains pblitiques 

Croupe 
d e  

roches  

*, 

8 
C 

e 
II 
1 
m 
c 
8 
p: 

rocher 

sableuses 

roches 

aieurit iques 

Roches 
argileuses 
(pblites) 

Wnomiiution 

meubles 

compos6es de  f rag-  compoabei de  frag- 
men t i  roulC8 ment. aigu8 

Accumul8tion de bloc8 

de8 rocher 

cimentCes 

Accumulation d e  
blocail lei  
grands 
moyens 
petits 

Accumulation de  
galeta 

grands fragments 
fragments moyens 
peti ts  fragments 

gravier & gros  
fragments 
gravier P 

fragments moyens 
gravier I petit 

grain 
(sable P grain 

gross ier )  

sable s 

composée8 de  frag- 
ments roules 

conglomCrat8 d e  
blocs 

conglomCrats de  
blocailles 

P grandes blocailles 
P blocailles moyennes 
Ppeti tes blocailles 

ConglomCrats 

P grands galet8 
P galets moyens 
P petits galets 

Accumuiation de  
blocailles ai#ues 

grands 
moyens 
petits 

Cailloutis 

grands fragments 
fragments moyens 
peti ts  fragments 

Gravier anguleux 
P gros  fragments 
Gravier  anguleux 
P fragments moyens 
Gravier anguleux 

P grain fin 
(sable P grain 

gross ier )  

compo8bes de frag- 
ment8 aigu8 

brCches de blocs 

brCches de  
blocailles 

P grandes b l ~ c a i l l e s  
a blocailles moyennes 
P petites blocailles 

BrCchei 

P grands fragments 
a fragments moyens 
P petits fragments 

P gros  grain 
P grain moyen 
P petit grain 

a leur i tes  
a g ros  grain 
B grain moyen 
P petit grain 

Pél i tes  
( roches  argileuses) 

Graveli tes P gros  fragments 

Graveli tes P fragments moyens 

Graveli tes P petit grain 

(grPs P grain g ro i s i e r )  

g rbs  
P gr08 grain 
P grain moyen 
P petit grain 

aleuroli tes 
P gros  grain 
-à grain rnovcn 
P petit grain 

Roches argi l ruses  compactes 



pro77ose l a  mesure du volume t o t a l  (V) d'un nombre (NI de gale ts ,  

l a  mesure du volume moyen (Vm) d'un gale t ,  e t  l a  mesure de l a  di- 

merision moyenne (Lm' d9un g-ilet. Ces d i f fé ren tes  mesures p r m t t e n t  

d'avoir une idée d'ensemble s u r  l a  const i tu t ion des conglomérats. 

E l les  ne nous auraient  été que dqune u t i l i t é  toute  re la t ive ,  c 'est 

pourquoi nous n3avons pas estimé intéressant  de l e s  r é a l i s e r .  

Les déf in i t ions  des indices d9aplatissement (Ap), 

de dissymétrie (D) e t  de l ' indice  d46moussé (IE.) de Cailleux 

nécess i tent  un ce r ta in  nombre de mesures sur chaque ga l e t  : 

L = longueur du ga l e t  : t1c9es t l a  distance des deux points du g s l e t  

l e s  plus éloign6s l', n de l ' au t r eu .  

1 = largeur  du g a l e t  : "c9est  l a  plus grande dimension mesurable 

dans un d a n  perpendiculaire au segment Lw. 

E = épaisseur du g s l e t  : 'Ic9es+ l a  plus grs'nde dimension mesurable 

dans une d i rec t ion  perpendiculaire l a  f o i s  aux segments L e t  1". 

Il f a u t  de plus remqrquer qu'on a toujours 

e t  que l e s  segments L, 1 e t  E sont  orthogonaux mais pas nécessai- 

r-ment concourants ( f ig .  6). 

L9Aulatissement (Ap) e s t  basé su r  l e  rapport L + 1 . 
2 E 

Dans l e  cas rarissime d9un g a l e t  sphérique, on aura : 

L = l = E  donc L + l = l  
2 E 

Il e s t  un f a i t  trrs important que Cailleux (1945)  réc ci se à propos 

des c a i l l o u  d'origine ca lca i re  :". . . 2i l a  t a i l l e  de 5 cm, un f a ib l e  

splst issement in for ieur  à 2 , l  indique toujours une origine f l u v i a t i l e .  

En cas de f o r t  aplatissement, au contraire,  il y a hés i t a t ion  en t re  



dépôt de fleuve de climat f r a i s  (ou f roid)  e t  dépôt marinn, Pour 

l ever  ce doute, ce t  auteur  a f a i t  a p p l  à l a  dissymétrie, 

La diss-métr ie  e s t  basée sur l e  r a p p o r t a  . 
L 

AC : l e  point C e s t  l e  point  où l e  plan perpendiculaire à L e t  passabt 

par 1 coupe L ( f i g  , 6 )  , Pour év i t e r  l e s  nombres f ract ionnaires  on 

mul t ip l ie  19s r é su l t a t s  par 1000. Après l e s  études q u 9 i l  a réa l i sées  

sur 12 000 ga le t s  appartenant à 83 formations di f férentes ,  Cailleux 

(1945) estime que " l a  d i ~ s y m 6 ~ ~ r i e  18ve l9 ambiguïté que l a i s s a i t  

planer l 'anlatissement. E l l e  classe l e s  formations f luvia t i les  de 

olimat f r î i s  ou f ro id  s u r  l e  même pied que l eu r s  conghères de 

climat chaud, mais bien à par t  des formations marinesw, 

L'indice d'émoussé e s t  t a s 6  su r  l e  rapnort 2 r 1 (indice de l e  ord.6) 
L 

e t  2 r 2 ( indice de 2e ordre) ,rl e s t  l e  plus p e t i t  rayon de courbure 
L 

du ga l e t  ( f ig .  7) e t  1-2 l e  suivant. r l  e t  r 2  son t  mesurés & l 'a ide 

d u e  cible ( f ig .  7 e t  8) (1). Cependant, l e s  domaines marin e t  

f l u v i a t i l e  se chevauchent e t  l ' indice  d9émoussé, l u i ,  présentera 

moins d 9 i n t é r ê t  dans notre recherche de l9 ar ig ine  des formations 

étudiées. 

3 O )  Orientation e t  Incl inaison des pale ts  e t  des b loca i l l es .  

L9 or ien ta t iop  (D) des ga l e t s  (ou des b loca i l l es )  

e s t  précisée à 19aide do l a  boussole sur l e s  parois a l t é r6es  des 

affleurements du conglomérat présentant des éléments en s a i l l i e ,  

ou bicn encore sur  des surfaces orientées parallrlement au grand 

71) Le ga le t  dont on chrrche l e  d u s  ptit rayon de courbure e s t  
placé s u r  l a  c ible  - l e  plan contenmt rl é t a n t  para1l;le au 
plan de l a  cible- de manière à f a i r e  coincider l e  bord arrondi 
du gale t  avec un des cercles concentriques . La lec ture  de l a  
mesure e s t  d i rec te ,  



axe des él6ments du conglom6rat. Des photographies de t e l l e s  sur- 

fsces  nermettent a lo rs  de repérer l 'or ienta t ion s u r  des ga le t s  

e l l ipso ïdes  a p l a t i s  e t  non s u r  l e s  ga l e t s  sphoriques ou i r régu l ie r s ,  

car  1Porientat ion du pendsge e s t  a l o r s  indocise, 

L'inclinaison (P) du ga le t  e s t  mesur& de 1 a même 

manière que pour l a  wsure  dn pendage d9une couche. L'angle de 

pendage de l a  sec t ion  principale du g a l e t  e s t  déterminée au c l i -  

nomètre. Les mesures sont pratiquées su r  100 b 150 ga le t s  pour chaque 

affleurement. Les mesures d ' inclinaison é tant  pr ises  dans l ' e n s e ~ b l e  

de l a  formation qui noss;de elle-mêw, nous 19svons vu plus haut, 

un pndage proyire, nous aurons h appor-ter les  corrections nécesssires 

m u s  retrouver l ' incl inaison or ig ine l le  des ga l e t s  ( f i g ,  9) .  

Représentation des r6su l t s t s .  N, M. Strakhov (1957) 

a prowsé de représenter les r e s u l t a t s  des mesures s u r  des dia- 

grammes w l a i r e s  ( f ig .  91, "On dessine des cercles concentriques 

correspondant aux angles de pndage (00 au centre du diagramme, 

900 s a  périphérie) Sur ces diagrammes, chaque mesure e s t  portge 

sous forme d'un point placé a 19 in t e r s ec t i on  du rayon vecteur, 

correspondant l'azimut de pendage du gale t ,  avec l a  circonforenœ, 

correspondant & l 'angle du pendage, Sur ce diagramme, e t  d'après l e s  

angles prédominants du pndage des gale ts ,  on peut déterminer s i  

l 'on a a f fa i re  à des conglomérats fluviaux ou à des bivages marins, 

e t  a i n s i  déterminer 1s d i rec t ion  du mouvement des eaux, 6 t an t  donné 

que les ga le t s  pendent principalement du coté opposé au courantH 

(f ig .  10) . 
A. Cailleux (lT45) mnse que "l ' inclinaison du g s l e t  moyen e s t  plus 

fo r t e  dsns l e s  forvations f l u v i a t i l e s  (15 à 300 environ) que dans 



les ferma tiens marines (2 12O environ) Cependant, l ' i nc l ina i son  

var ie  avec l a  forme, l a  t e i l l e ,  l a  contiguf'té e t  l a  s i t u a t i o n  topographique 

des ga le t s .  Il y a donc l i e u  d'être trh prudent dans l e s  interpré- 

t s t i an s  que nous serons amen6 5 déduire. 

11 - bETEOD??? D'ETUDE DFS SABLES. 

Io ) Gran~LemBt~rie. 

La méthade employ6e pour é t a b l i r  l e s  granhiques 

granulamg t r iques  es t  l a  suiv3nte : nous prstiquons des pr6lèvemnts 

à des endroi ts  eÙ l e  g i s e w n t  n'a pas é t é  remanié par les agents 

extér ieurs .  Le sable est  ensuite séch6 à l ' a i r  à l s a b r i  des peus- 

s i è r e s .  Nous partons d'une massc (Pl de 100 g de sable sec. L'é- 

chant i l lon e s t  slars l avé  à 19eau sur un tamis dent l e  vide des 

mailles e s t  0,050 mm (numéro stsndard du tamis : 3.8). Le r e s t e  e s t  

séché à l ' a b r i  des poussiéres e t  pesé (Pl'. La diffgrence (P  - P l )  

représente l a  quan t i t é  de grains 1 6 l i t i q u e s  e t  a leur i t iques  en t ra in& 

lars du lavsge. L9&chant i l lon e s t  ensu i te  passé à t ravers  une s6 r i e  

de tsmis dont l e  vide de maille décroissant  passe de 2 mm peur l e  

plus gros, à 0,050 mm peur l e  -:lus fin. LR sér ie  u t i l i yée  & t a i t  l a  

suivante : 

2 mm n~rnére standard du tamis 34 



11 e s t  &vident q u e k s  grqins retenus s u r  un tamis - r ien  ne uassarilD 

n'us- ont une dirrension comprise en t re  l e  vide de maille du tamis 

prdcgdent à t r svc r s  lequel  ils sont  passés e t  l o  vide de maille du 

t+imis m r  lequel  i l s  sont  retenus. L'opérltion e s t  rop6t<e de tamis 

en tamis, Les quant i tes  retenues su r  chsque tamis sont  prélevées e t  

pesées sSp3r6ment. Le totztl de ces d i f fé ren tes  j,xsées donne un 

poids P2 l ggè remnt  in f6r ieur  ak poids Pl.  La différence (Pl - P2) 

donne la.  v,?leur du pourcentage de p r t e  au cours des diverses 

mani~uls t ions  (grgins retenus dans l e s  mailles du tamis mu sur l e s  

f eu i l l e s  de pai7ier s +  r v m t  r e c u e i l l i r  les grs ins ) .  L'analyse 

granulom~trique e s t  considér6e copme ~ r î l a b l e  s i  l e  -ourcentage de 

pe$te e s t  i n f é r i e u r  à 1 % du poids t o t a l  de ~ 3 b h  tamisé (1) 

(P. Dollc, 1946). 

L p s  sFdiments que nous wons > décr i re  é t s n t  tous 

form6s d'un ensemble de l o t s  constitués de grains de t s i l l e  diffé- 

ren te ,  1,-s r 6 s u l t s t s  des qnalyses gr?nulom6triques ont dû g t re ,  

représent4s grs13hiquement. Pour ces s6dimenta po lyd isprs6s  

-encore appel& sgdiments hé+~Srom&triaues- nous avons 6 t ab l i  l e s  

diff6rents types de grlphiques suivants (Pomerol e t  Fouet, 1953) : 

Les histomammes ~rsnulom6trisues.- Nous portons, sur du p p i e r  

millimétJr6, en  a bs c isse  , l e s  d i f fé ren t s  in te rvn l les  granulon?& 

tr iques  represenths par des longueurs Ggales, e t ,  en  ordonnée, l e s  

pourcentages en poids r e c u e i l l i s  su r  l e s  d i f fé ren t s  tamis. Nous 

(1) Q u 9 i l  me s o i t  permis de remercier i c i  M. Bonte, F'rofesseur 
é l a  Faculté des Sciences, q~c i  a bien V O L L ~ L .  m t t r e  son 
laboratoi re  ma disposit ion.  



cana truîsons ensu i te  des rect îngles  de surf a ce propor t ionn~l le  à 

19 frdquence de chaque l o t ,  Ce ~ r o c 6 d 6  nous donne une idée d9er+ 

s e ~ b l e  su r  l a  formation 6tudi6e. i?ius l'histogrsmme a une fo rm de 

chapau  pointu, e t  d u s  l e  classement e s t  meilleur. 

Les courbes cumui-am-,.- Nous portons, sur du papier millimétré, 

en  abscisse, l e s  dimensions des mailles des t a r i s  cons6cutifs u t i l i s é s ,  

e t ,  e n  ordonnée, 1 3  masse to ta le ,  cumulée, des l o t s  s u p é r i ~ u r s  à l a  

t a i l l e  de l a  masse considérée. La courbe e s t  de ce f a f t  constamment 

croissante e t  possède des inflexions,  La pente de l a  courbe donne des 

indications sur l e  classement (= sor t ing)  du sédiment. Nous avons 

longtemps hés i t é  èi ch i f f r e r  ce classement, car l a  déf in i t ion  de 

1 9 i n d i œ  de classetwnt var ie  selon les auteurs. 

Les courbes de fréquence .- Nous portons, sur du papier millimétré, 

eh sbscisse,  l a  d imns ion  des sailles des tapis consécutifs utilisés 

~ 3 r  des longueurs égales, e t ,  en ordonnk, l e  pourcentîge en ~ o i d s  

des f ract ions  recueil '  i ~ s  sur l e s  d i f f6 ren t s  tamis. Nous obtenons 

des cou rks  en cloche (= courbe dc ~ a u s s )  à une ou plusieurs cul- 

minstions suivant l e  classement bon ou mqurais du matériel  dé t r i t ique .  

Z0 ) Mor&os coaig. 

L'habitude est  msintenant bien é t ab l i e  de dist inguer,  

dsns les ssbles  q u a r t z e u ,  des grains non uses (Mi) anguleux, des 

g rs ins  ronds msts (RM) 6olfens e t  des gra ins  émouss6s lu i san t s  (EL) 

f luvi3t i l i . s  e t  marins, A. Cailleux (1943) a montré que "là où les 

fleuves sont  pratiquement seuls en jeu, l 'usure demeure, aux pe t i t e s  

t , s i l les ,  f a ib l e  ou nul le  ; tandis que l à  où l a  mer in te rv ien t ,  19u- 

sure p u t  sp6tendrê des grains nettement .;lus p e t i t s  pourtant plus 

r é f roc t s i r e s  au façonnementn. De plus, cet  auteur a encore montré 



qu'à l a  t a i l l e  de rr'fcjrence de 0,3 mm "si l e  pourcentage des Qmouss6s 

lu isants  e s t  sufirieur à 30 8, l 'usure par l a  mer e s t  certaine. S i  

l e  ~ourœntage  e s t  compris entre 20 % e t  30 $, e l l e  e s t  extrêmement 

probable. Au dessous de 20 5,  il :mieut y avoir doute sur  l 'origine 

marine ou f l u ~ i a t i l e ~ ~ .  Nous tmss6dons l a  un moyen pratique de dis- 

t inc t ion  entre l e s  formations marines e t  f luvia t i les .  Nos obser- 

vations ont mrté sur de nombreux l o t s  de 25 grains pr i s  à l a  

t a i l l e  de 0,3 mm. Des grains typiques ont é t é  pr i s  comme système 

de r6f6rence. 

11 convient d'ajouter à ces t~chniques d'étude des 

galets  e t  des sables, l e s  études lithologiques classiques. 

B. ETUDE DR5 DIFFERENTEiI> FORVATIONS ROUGFS 

ENSEMBLE A, 

Cet ensemble estl, rap-lons le ,  compris entre  l a  

. f a i l l e  6picr6ta&e de Pernes à 1 ' W  e t  celle de Ruitz ISE. 

Excepté 1 ~ s  quelques coupes sotnmaires e t  l e s  schémas expl ica t i f s  

( f i g  . 4 e t  5 )  réa l i sés  par Gosselet (1911), nous n'avons pu recuei- 

llir aucun autre  renseignement concernant cet ensemble. Il e s t  f o r t  

probable que l e s  formations constituant l e s  ensembles A e t  B 

(affleurements de Febvin-Palfart, F'l6 chin, C&m) aient  autrefois 

constitué un seu l  e t  me'm ensemble, e t  que c9es* l 'érosion qui, 

au cours de l a  période d'éniersion du Trias au Cénomanien, l e s  a 

3 é p r é s  . 
De plus, l a  différence d'altitude de ces 2 ensembles, 

qui a t t e i n t  maintenant ?lus de 140 m (affleurement de Febvin-Palfart, 



ensemble B, a l t i t u d e  apgroximative de l a  base 2 120 ; fosse de l a  

Clarence, ensemble A, a l t i t u d e  de l a  base : - 25) semble ê t r e  

imputable au r e j e u  de l a  f a i l l e  épicrétacée de Pernes. Nous pos- 

sédons t r o p  peu de renseignements pour ê t r e  en mesure de préoiser  

s i  une phase tectonique nostérieure à l a  phase asturienne (phase 

m l s t i n e  ou  hase saalienne) a a f fec t6  ces te r ra ins .  De toute  

manière, l e  C O - p r t i m n t ,  s i t u 6  à 1'E de l a  f a i l l e  de Pernes e t  

uortant  l'ensemble A, e s t  e f f a i s so  par rannort  au compartiment 

s i t u b  i 1 ' W  de cet ' -e f a i l l e  e t  eumor tan t  lgsnsernble B que nous 

allons maintenant décr i re .  

ENSEMBLE B. 

Cet onsemble e s t ,  nous l'avons vu plus haut, compris 

en t re  l a  "a i l l e  de Pernes au NE e t  l e  bord or ien ta l  du plateau 

crétac6 de Laires au SW. 

1- AFFLEURFNENT DE FEBVIN-PALFART . 
L'affleurement de Febvin-Palfart peut ê t r e  l oca l i s6  

pttr l e s  coordonnées suivantes : x = 598,52 ; y = 315,85 ; 

a l t  . 135 (photo 1 )  (1) . En profondeur, il semble que l a  formation 

s o i t  l imi tée  g, un paléocrewc à l a  surface du p ima i r e  conformément 

i1. l a  représenta t ion qu'en a donné Gosselet (1511) ( f ig .  11). 

S t ra t ig raph ique~en+~,  l a  forma tien repose, en  dis- 

corrlilnce, su r  d-. D&vonien, e t  e s t  recouverte, en discordance, mr 

du Cgnbmanien subhorizontal.  

(1) Toutes IFS descriptions e t  les cotes ont  été donn&s en fonction 
des indicat ions  fournies pnr l e s  cartes to3ographiques au 1 : 20 000 
de L i l l e r s  NO 1.2, Fruges NO 3.4, Sa in t  Omer No 4.5 e t  Desmes No 7.8. 



Le Dévonien (x = 598'6 ; y = 315'9 ; a l t ,  125) e s t  

consti tué par un w t i t  affleurement o r ien té  NNW-SSE: e t  mssedant, un 

'qndage de 40° environ au SSW. Il s'agi+, d'un sch i s te  g ross ie r  rouge 

e t  vert, se  débitsnt, trXs dif f ic i lement  e r  nlaquettes i r régu l i&res .  

Nous n'y avons pas d&couvert, de foss i l es .  A 1s. surface de l ya f f l eud  

rement nous pouvons observer de nombreuses cavi tés  contenant du 

matSriel pel i t inue ;dtl;vérulent de t e i n t e  brunâtro tachant l e s  d o i g k ,  

On y remarque parfois des concrétions s i l i ceuses .  Il semble bien que 

nous s oyms en présence d'un s chis t e  cel lu le  ux bigarré, a t t r ibuab le  

au Gédinnien sur3érieur (photo 2) tou t  à f a i t  comparable aux sch i s tes  

de Pernes h, Pteraspis. 

Gassele t (1908) a f a i t  de l'affleurement conglomG 

ra t iaue  c t  sableux de Febviri-Palfart une descr ipt ion sommaire mais 

cependant digne d ' in tdrêt  car  l ' é t a t  des affleurements e s t  actuel- 

l e ~ e n t  t r è s  mauvais. Une dtude granulométrique e t  morphos c o ~ i q u e  

des sables  nous au ra i t  probable ment apport6, sinon l a  solution,  

tou t  s u  poins des lumières s u r  l ' o r ig ine  possible de l a  formation. 

On m u t  c e ~ n d a n t  encore observer des ga le t s  de roches diverses, 

&pars9 jamais cimentés, Le conglomérîf décrit  par Gosselet e s t  

vraisemblaLlemnt invis ible  actuellement .?arce qu'enfoui sous l e  

t e r r e  v6gé t a l e .  

Nous devons t o u t  d'abord remarquer que l a  formation 

dé t r i t i que  entoure presque compl~,tenient l e  s ch i s t e  Gédinnien. Nous 

avons trouve des gale ts  : 

- sur l e  f l a n c  de l a  tranchée (côte d r o i t  (E) de l a  

route) qui  va de 196cole de Febvin-Palfart 9 l a  chapelle s i t uée  à 

l a  cote 126,8, c'est-idlire au S de l'affleurement dévonien. 



- de chaque caté  du chemin qui va de l a  chapelle 

(cote 126,8' au pylône (cote 132,3) mais seulenent jusqujh l a  

l a t i t u d e  de l a  ca r r iè re  abandonnée de Dévonien (y = 315,Ç) c'est- 

à-dire à 1 ' W  du DQvonien. Pius au N, nous avons trouve sur l e  côté 

d ro i t  du grne c h e ~ i n  l e  varne g l a u c o n i e m  c6nernsnienne. 

- sur l e  f l anc  du talus argileux s i t u é  en x = 598,6 ; 

y = 316 ; a l t .  125 c'est-&-dire au N de 13affleurement dévonien. 

- h. I 'E, l e s  observations furent  impossibles (1). 

11 semble donc ( f i g  . 12 a, b, a t  c\ que l e  dépôt se s o i t  effecQ6 

autour dpnune tête de recher is  o16e11, (~onadriocks ) " d 9  une sommité 

d'une chaîne souterraine,  bref d9un r ~ s t e  demantel8 de l a  chafne 

hercynienne " dont p a r l a i t  Gossele t (1910) . 
Pétrographiquement, nous devons considérer l a  

fermation actuellement v i s i b l e  comme une associat ion de ga l e t s  

moyens e t  grands lorsque les  fragments sont roulés,  de ca i l l ou t i s  

vayens e t  grands lorsque l o s  f'ragments sont aigus, de b loca i l l es  

roul6es moyennes ~t m t i t e s  e t  de b l o c a i l l ~ s  aiguës moyennes e t  

peti'es (N. M. Strakhov, 1957). 

1"- @&eLsA ~ a & i . & o g t @ ~  &lgcgiïJgse$ 

blocaiLles a&@$ &_gykg guarqz&tg. 
- - . C - z -  

Ce sont  de l o i n  l e s  fr-îgmnts de roche l e s  plus 

nembreux de l a  formation. Nous avons observé s o i t  des fragments 

compl&tement arrondis (gale ts  e t  b locai l les)  ra res  par rapport 

aux très nombreux fragments a p l a t i s  ( c a i l l ou t i s  e t  b loca i l l es  aiguës) 

11 fau t  bien avouer que ces descrintions sommaires sont  b a a e s  
- - 

sur des observations rea l i sées  dans des conditions très 
mauvaises. 



ou trzs pla ts  e t  possédant des a re tes  qui  sont  seu les  légèrement 

arrondies. Arrondis ou presque anguleux, ces gros quar tz i t es  se  

débi tent  suivant un type bien pa r t i cu l i e r  qui  f a i t  apparaî t re  un 

l i t a g e  t r&s  n- t ,  Le d a n  de l i t a g e  e s t  paral1;le au plan d9anla- 

fissement du frcigment. Les surfaces d a n e s  qui apparaissent a i n s i  

semblent corres ~ o n d r e  s u  joints de ~ t r a t ~ i f i c a t i o n  de l a  roche 

or iginel le .  Nous comprenons mieux dgs l o r s  l e  mode de dgsagrégation 

qui  a dû nrésider à 194di f ica t ion  de t e l s  fragments. Sur l e s  cas- 

sures  fra3ches, l e  l i t a g e  apparaît  sous forme de concentrations 

plsnes brunâtres ou r o u i l l e  dPoxyde de fe r .  Ces l ignes  de moindre 

résrstance donnent naissance en surface à des ~ i l l o n s p a r a l l ~ l e s ,  de 

quelques mm de la rge  su r  quelques mm de profondeur. Dans l a  majeure 

p a r t i e  des cas, ces s i l l o n s  ne font  pas l e  tour comslet du frag- 

ment e t  l e s  surfaces qui semblent l e s   lus fa-onnées sont  cel les  

qui  ont  dû ê t r e  l e s  plus exposées au f lu ide  en déplacement. S i  

l e  façonnement a eu l i e u  s u r  place, 190bservation de l a  nosit ion 

s u r  l e  ga le t  de ce t te  manifestation par t i cu l iè re  de l 'é ros ion 

d i f fé ren t ie l l e  a u r a i t  PU nous indiquer 1s d i rec t ion  dominante du 

f l u ide  e t  par 1; &me rechercher l 'or ig ine  ~ o s s i b l e  du rrstériel  

d6tr i t ique.  Malheureusevent, l a  forvation de Febvin-Palfsrt a 6 té  

en ex l o i t î t i o n  rendant un ce r t s tn  temps, e t  l e s  p r t u r b s t i o n s  

ont  ét6 t e l l e s  que l a  roche en place n9existe vlus (1). Il nous 

a é t é ,  de ce f a i t ,  impoc.sibl~ de dé f in i e  l a  s t r s t i f i c a t i o n  de l a  

fmrnation. La dimension des s i l l o n s  e s t  t e l l e  que l a  genèse de 

ces derniers n'a pu se  r é a l i s e r  que grâce à l P a c t i o n  de part icules 

Tl)  C9est  pourquoi nous avons é t é  extrêmement prudent l o r s  de notre 
échan* illonnage . 



nlus pe t i t e s  que 1 a largeur  maximum des s i l l o n s  l e s  plus larges. 

Tout porte à penser que s eu l  du sable  transporté ou par l 'eau ou 

par l e  vent e s t  responsable d'un t e l  ph6nomène. Cependant, aucune 

forme en champignon, ni aucun ca i l lou  à face t tes  (= dreikanter)  n'a 

été trouvé, e t  il semble que l e  façonnement a i t  dû avoir  l i e u  dans 

l 'eau. De plus, 1s surface des ga le t s  présente de pe t i t e s  vacuoles 

q u i  correspondent à des d a g e s  d'oxyde de f e r  -observables sur l e s  

cassures f ra f  ches- déblsyées par l 'érosion. 

Certsins grès quar tz i t es  contiennent des pa i l l e t t e s  

de musco~i.te. Le g rs in  des grhs quartai tes pst var iable ,  C'est 

a i n s i  que nous pouvons dis t inguer  des grAs quar t s i t es  à grain  

gross ier ,  ; grain  f i n  e t  à grs in  trFs f in .  PLUS l e  gr9in  e s t  f i n ,  

plus l a  roche e s t  dense e t  1-2 surfsce  de %?lus en 4 u s  l i s s e .  Nous 

avons a lo rs  s f f a i ro  des roches voisines de quar tz i t es  tyniques. 

Les frsgments a i g m  sont  de l o i n  l e s  plus nombreux, e t  nous 

pouvons affirmer que l e  t ranspor t  s dû ê t r e  relativement fa ib le .  

Le façonnement a dû avoir  l i e u  presque sur place. Il ex i s t e  cepen- 

dant des ga l e t s  de grès e t  de grès quar tz i t e  extrêmement bien 

façonnés, e t ,  il fau t  a l o r s  penser que l a  transgression cénorna- 

nienne es t  probablement -dans ces cas-là- responsable d9un t e l  

modele, e t  que ces ga le t s  proviennent de conglom6rats cénomaniens 

( ~ o u r t i a )  . 
Micros copiquement, l e s  grés quar tz i t es  presentent 

des grzzins de quart% anguleux ou lég;?rement arrondis,  engrgiée 

les  uns dans l e s  autres  ou bien non j o in t i f s .  Les grains dé t r i t iques  

ont  6th "nxwrisl '  secondairement e t  nous pouvong discerner  des 

impuretés -constituées 1a r  de l'oxyde de fer- q ~ i  marquent l a  



l im i t e  entre  l e  gra in  ancien e t  l e  qus r tz  néoformé, lui-même plus 

ou poins chqrgé dyoxyde de fe r .  Ces gres  quar ta i t es  contiennent aus s i  

de l a  msgnétite . Dans ce r t s ins  échanti l lons,  des l i t s  de grains 

plus f i n s  voisinent avec des l i ts  de grs ins  gross iers  e t  l e s  grs ins  

sont  l e  plus souvent al ignés.  

2. - Gal-eis-dg gris-à-cimgni fepugf  ne% 6%-à 

grz i~s -qgq tge  ,wr, 

Nous avons observé des ga le t s  de grès s i l i c eux  de 

t e i n t e  ocre, brunatre ou rou i l l e  chargés dyoxyde de fer .  A  rior ri, 

il semble e x i s t e r  une l i a i s o n  en t re  l e s  sables de Cuhem -que nous 

étudierons plus tard- e t  ce type do grès. Sur cer ta ins  ga le t s  br isés ,  

nous avons pu examiner l e  passage graduel drun grès, s i l i c eux  e t  

ferrugineux à grains  peu cimentds e t  v i s ib les  à l ' o e i l  nu, h un 

grès quar ta i te  typique d é c r i t  orécédemwent. 

3 O -  Galets grks-micaci. 

Dans de t e l s  gale ts  de grès, l e s  lamelles de 

mus covfte, de p e t i t e  t a i l l e ,  sont  disposées de ma nière quelconque 

dans 1 9  masse du gr&. Ces gs le t s  de t a i l l e  moyenne, de t e in t e  

c l a i r e  car mir chargés en  oxyde de f e r ,  f r i ab l e s ,  prgsentent des 

surf%ces rligueuses. Le fagonnetnent de ce grès es t  directement 

li6 au manque de cohésion du v a t é r i e l  cons t i tu t i f .  

4 O -  F~agmgnts &-c&c--cgrbopif &m-s&l&c&fi,é. 

La t e in t e  de ces fragments de t a i l l e  vartable,  e s t  

g r i s â t r e .  La cassure f'raîche de t e l s  fragments, anguleux ou 6rnoussés, 

présente des moules en creux d9encr ims ,  de coquilles -en pasti- 



cu l i e r  de Ekachiopodes- e t  des géodes de quartz, ce qui f a i t  penser 

que l 'on a a f f a i r e  des échanti l lons de calcai re  carbonifère ayant 

sub i  une s i l i c i f i c a t i o n .  

5O - P g ~ n 4 3  -dg grzu~açkg. 

Nous avons trouvé q ~ e l q u ~ s  r î r e s  fragments de 

grauwscke, La roche a un e s p c t  brunâtre e t  les  foss i l es  (frag- 

ments dyencrises) à l 'or ig ine  ca lca i re  ne sont  ?lus repr6sentc':s 

qtie 7a r  l eur  moule en creux. 

6O --F~ag% n i s  -d% ~h&a~i&e,  

La r o c k  dont l a  t e i n t e  varie du g r i s  au no i r  mat 

n'a pas de g r a i n  v i s ib le  e t  pr6serite une cassure d9al lurc  qusrtzi- 

t ique.  Ces fragments son t  rsres .  

70- Dagrne- ae_gx&g xeyt.  

Ce sont  des fragments de gr& de t e in t e  v e r t  pâle 

à gra in  f in .  Il e s t  probable que ce s o i t  des fragments analogues 

au gr& ver t  de Pernes en  Artois, Comme ceux de Pernes i l s  sont  

lOgèrement micacés. 

Gosselet (1908) a v a i t  encore signal6 des ga l e t s  de 

roches ca lca i res ,  Pour notre part,  nous n'en avons pas retrouv6. 

La ncarrièrefi n 'est  nlus en exp lo i ta t ion  depuis déjà  trEs long- 

terrpg, aussi serons nous très r6ser~ré  m u r  décr i re  l e  m.ttÉrie1 

qui emballe tous ces frsgments : il s 'ag i t  de matériel yél i t ique 

rouge3tre meuble qui semble avoir son origine dans l e s  s ch i s t e s  



grossiers dgvoniens tout  proches. Quant aux  fragments polygéniques 

scclimul6s e t  jsmais cimentés, i l s  doivent, semble-t-il, provenir 

de 1s hésagrhgation de sédiments dinantiens e t  d8voniem. 

L'ensemble de l a  formation e s t  constitué par des 

roches riches en s i l i c e  donc résis tantes  -d'où un façonnement 

faible- e t  aussi  relativement riches en oxyde de f e r  par cons6quent 

denses. 

La formation n'a pas l i v r é  de fossiles.  

Ces formations sont recouvertes, en dis cordance, 

p ~ r  l a  marne g l a u c o ~ e  &ornanienne. Celle-ci est v is ib le  aux 

points de coordonnées suivsnts r 

x = 598,25 ; y = 316 ; a l t .  120 c'est-à-dird sur 

l e  côté dro i t  (El -en bas du talus- du chemin qui mène de l a  chs- 

pelle (cote 126,8) RU pylône (cote 132,3). 

x = 598,76 ; y = 316 ; a i t .  UO o'estrà-dire 

quelques dfzaines de m a u  NE de l*af f leuremnt  dévonien. 

Nous pouvons donc affirmer i c i  que l e  conglomérat 

de Febvin-Palfart est mstÊrieur au Dinantien, puisque en p r t i e  

forrnd de roches carbonifères, e t  antérieur au Cénomanien. De plus, 

l e  faconnement asses  peu poussé des fragments nous conduit à écarter 

lPhypoth8se d9une formîtion marine. Quant à déf in i r  l e  type de 

formation continentale auquel appartient l e  t e r r a in  de Febvin-Palfaet, 

il semble ha t i f  de l e  faire. 



II- AFFLEUIEmNiT DE FLECHIN, 

Au début du s i ? c l e ,  1s construction de l a  route de 

Fl6chin à Laires a permis de mettre à jour un affleurement en  tous 

points comparable au I1Marbre d9Audincthun1t. Cet affleurement a pour 

coordonnées : x = 596,8 ; y = 317,45 ; a l t .  95. Il e s t  v i s i b l e  sur  

une centaine de, m a droi te  e t  & gauche de l a  route qui va du 

l ieu-di t  "Moulin du Crocqn vers Boncourt e t  au-dela du "Moulin du 

Crocqfl (photIo 3 ) .  Mous avons encore pu observer ce t e r r a i n  su r  quel- 

ques dizaines de m à droi te  e t  ?i gauche du chemin qui diverge de 

l a  route de Laires un peu au-del& du "Moulin du Crocq" en d i rec t ion  

de Boncourt ( ~ h o t o  4 ) ,  Plus au NW de ce* affleurement, il ex is te ,  

d a r r i B r ~  l e  "Moulin du Crocqt', au point  de coordonn8es : x = 596,7 ; 

y = 317,5 ; a l t .  30, un autre  affleurement du &rne t e r r ~ i n .  Au SE 

3u Woulin du Crocq", l a  t e r r e  des pâturages e s t  r o u g e â t r ~  e t  

quelques dm de profondeur, nous avons encore pu observer ce te r ra in ,  

A aucun moment, nohs n'avons trouvé d2  affleurement 

de rochm plus anciennes, mais il y 9 t ou t  l i e u  de penser que ces 

formattons reposent cornme à àebvin-Palfart, su r  du Gddinni.cn redressé. 

La formation a pour d i rec t ion  N 200 W e t  un pendage 

d'environ 3 5 O  au NE ( f ig .  13).  Nous n'y avons pas dhcouvert de fo s s i l e s ,  

Sur l e  côté gauche (SE) de l a  route qui va vers Boncourt, nous avons 

relev6 l a  coupe s ~ i v a n t e  ( f ig .  14) : 

Dans s a  ~ a r t i e  l a  plus infér ieure ,  à 19endro i t  où 

e l l e  e s t  v i s ib le ,  l e  formation es+ constituée par me  alternance 



de l i t s  contenant des graviers,  des gra ins  anguleux e t  des grave- 

l i t e s  de tou tes  t a i l l e s ,  emballes dans une @te argi lo-calcai re  

rouge meuble g des l i t s  de gale ts ,  b locai l les ,  c a i l l ou t i s  e t  pe t i t e s  

b le  ca i l l e s  aiguës sont emballés dans une' pâte argilc- ca l  ca i re  rouge 

ou blanc s a l e ,  meuble ou peu consolidee a. La cohésion e s t  dûe 

bien plus à l a  contigui'té des d i f fé ren t s  éléments de consti tut ions 

diverses qu9B la consistance du ciment. Jamais, nous n'avons trouvé 

d'llopenwork grnvels" c'es t-&-dire de formation b galets  dont l e s  

in te rva l les  son t  vides (2). Le passage d'un lit à un autre  e s t  

insensible, de so r t e  qu ' i l  f au t  admettre que l a  sédimentation s 9 e s t  

de manière régu l ie re  . 
Progressivement, l a  sédi-entation devient plus 

grossiére.  Des ga le t s  e t  des b loca i l l cs  de t a i l l e  mopnne, glo- 

buleux, extrêmement arrondis au sphériques, voisinant avec 

des éléments anguleux ou p u  façonnés sont  a lo r s  e ~ b a l l é s  dans une 

pâte p6li t ico-calcaire rouge e t  meuble (2). Lavée l 'eau froide 

sur un tamis de t a i l l e  de maille O,O5 mm (tamis standard no 18), 

les fragments pél i t iques  de t a i l l e  infér ieure  sont  entraînés,  e t  il 

ne subsis te  plus que de f i n s  fragments de calcai re .  Il ex i s t e  

ap~roximativement autant  d 'argile que de calcai re .  Il semble que l a  

poudre provienne de l 'usure de nombreux fragments de calcaire 

carbonifère, a l o r s  que l e s  débris p6li t iques r é su l t en t  de lS6ros ion  

Les ch i f f res  soulignés renvoient, aux ch i f f res  portés sur  l a  f i g .  l-4 

(2) Wadell (1936) a montré que de t e l s  ltopenwork gravelsv se sont  
vrais~mblablement form6s par a ccroiss~ment  progressif d'un t a lu s  
dyéboulis .  11 no,,s f a u t  donc exclure une t e l l e  hypothèse pour 
t en te r  d9expliquer l e  m5de de formation du conglomérat de 
Fléchin. 



de roches schis teuses  rouges dévoniennes. Nous pensons à des s ch i s t e s  

rouges identiques k ceux de P e r n ~ s .  

LPobservation devient ensu i te  impossible. L'allure 

de l a  tranchée montre cependant, que l a  formation e s t  homogBne e t  

de bonne consistsnce dans son ensemble. 

Un peu plus haut dans l a  s é r i e  dé t r i t ique ,  nous 

pouvons observer un conglomérat polygénique d9 une grande cohésion u, 
Cet ensetnble, dvune puissance de plusieurs dizaines de m, e s t  cons- 

t i t u a  rie fragments arrondis ou non, de grande t a i l l e  -jusqupà 

300 mm- de cons t i tu t ions  diverses, tous cimentés dans une pâte 

essentiel lene n t  ca lcai re .  Cet ensemble conglomérs tique e t  brc'chi- 

Forme n'est, ce pendant pas d'une ~ s r f a i  te  homogénéit6. Il renferme 

en outre : 

- des l e n t i l l e s  de sédiments péli t icc-calcaires 

trss f ins ,  meut l e s ,  ~t TOU-ges. La puissance ne dépasse jamais 10  cm 

e t  l a  plus grande largeur   observé^ ek de quelqdes dm M. 
- des l i t s  se terminant e n  biseau à l ' i n t é r i e u r  

du conglomErat u. Ces l i t s  sont  consti tués d'une f i ne  poussiére 

ca lcai re  g r i s â t r e  ou 16g:re~ent rosée, ou bien encore de sables f i n s  

contenant un matér ie l  ca lcai re  pulvérulent e t  des éléme~nts plus 

gross iers  t e l s  que des graviers e t  des g rave l i t e s  de t a i l l e s  

diverses.  La puissance dc ces l i t s  n9exc?de jamais 10  cm. 

Brusquemont, l a  sédimentation devie n t  extr4mement f ine .  

Reposant sur l e  conglomérat, nous observons maintenant une formation 

s t r a t i f i 6 0 ,  d9une épaisseur d9environ 80 cm, constitu6e par du 

materiel  essentiel lement f i n ,  Il s ' ag i t  d3une 1enti l l .e  t r y s  



apia t: A aq i lc -ca lca i re ,  de t e in t e  c la i re ,  rougeâtru, contenant des 

graurk-s C?e p e t i t e  t a i l l e ,  de const i tu t ion variée,  eux-mêmes dis- 

F L J S ~ S  <ln  3 . l . t ~  <= graded bedding). La pa r t i e  moyenne e s t  plus coh& 

X::LF- ~ . r   r ri soli dé^^ en un conglomérat à p e t i t s  fragments cimentes 

p:t- d12 a ? t 6 i b d s l  argi\s--m2.caize (6 b) . Les par t t es  infér ieure  (m 
O t v : L ~ & ,  LQ::;"~ j-5-g:' t url L séparées de l a  pa r t i e  moyenne (6 par 

(Ic; Lan~hl-:.t ,> d'a~g%le rouge ou blanchâtre, 

E~wtalement , l a  ~ e d i m e n ~ a t i o n  var ie  l a  t6raleinent 

L s t é w i e ~ e n t ,  on pisse d'une a r g i l e  calcaire rouge, 

bxgai5tre c);i ~ l a i i c h i  Gr? se débitant  en plaquettes p a r a l m  p*t '~~d~Iq:&s 

 JE. w t r t e  t;:jille Ik.-j> à un sable blanc g r i s â t r e  extrêmevent 

f L r i  (21 

Verticalement, ~ P S  sédiments redeviennent g ross ie r s ,  

des ga le t s  de grande t a i l l e  e t  des pe t i t e s  b loca i l l es  sont  cimentés 

pu du matc~s ie l  calcaire en un conglomérat polygénique qù dominent 

~ . P S  él&mnt 2 calcaizes 182. Lateralem n t ,  l e  conglomérat passe 

?Lui-!ri$r;n,e R .me poucire calcai re  très f i ne  ( 8 ~  1. Celle-zL 6st e u e -  

ur6m bépari du sable blanc sous-jacent (701 prlr une f o r m t i o n  

c:urlg:l om&a c ,.que e t  'brk ehif ol-me grossière se terminant en biseau 

i * d ,  La ixa rsaacc dz ces dl f ferents  niveaux n'excède jamais A0 cmo & 

La p r t : t e  supérieure presente des niveaux conglo- 

~:i@ratlqser; e t  sableux LO)~ Lorsque l e  conglom6rat repose s u r  

Les sab7es s\,us-jacent8s, 11 détermine à l e u r  surface des cupules, 

eoncavk~,é ~ o u r n &  vers l e  haut, remplies de ga le t s  d i sws6s  

sans  ordre, fl semble bicn que l a  surface du sable  a i t  dû sub i r  



l e s  e f f e t s  du rervirisment car ces oupules raprsellent l a  disposit ion 

or&& par des mouvements t111'bulents. 

L'ensemble e s t  surmonté par une aItsociation de sable 

g r i s  e t  rou3lle, de graviers disposés en lits, de galets  de grande 

t s i l l e  e t  de pet i tes  blocailles dont le plap dsaplat issemnt e s t  

psrsll81e su plan de s t r a t i f i c a t i o n  m. Nous avons prélevé 

L, 6chactillons ùe ce sable 4s l a  par t ie  basale à l a  partie su& 

rfeure . Nous avons r6alisd une 6tude granulometrique récapitulée 

dqns l e  tableau de l a  page auivsnte . 
Les histogrammes granulodtriques e t  l e s  courbes de fréquence 

montrent plusieurs oulmina tions ( f ig  . 15 e t  16) . Les courbe  cu- 

rnuleuws : présentent des pentes très faibles.  Tous ces résultl i ts  

sont l e s  indices d'un matériel détr i t ique hétérogène (sable + 

graviers) à trb f o r t  indice hQtérométrique donc mal classé. 

Morphos copique uient, l e s  Bchantillons présentent 

l e s  caract6ristiques suivantes : 

- A l a  t a i l l e  de 2 mm, les tamis ont 

retenu des graviers a r r o n a s  ou anguleux constitués de gres vert, 

de calcaire e t  de grains de sable ciment6s par une pâte calcitique. 

- A 1,25 et 0,8 mm, nous avons observ6 

dee grsins de quartz RM e t  des particules a ~ u ï e u s e s  en  nombre 

restreint .  

- A 0'5 mm, l e s  grains RM dominent 

trks nettement. Il existe  cependant encore quelques fragments de 

grès S ciment calcaire. 

- A 0,313 e t  0,200 mm, il ne subsiste 

que des éléments quartzeux Nü e t  l e  plus souvent RM. Ces éléments 
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: 0,125 : 17,60 : 11,7 : U,l : 20,9 : :,---..- :-,---- :,,,,---- :------m." :-..-------- : 

son t  blanc l a i t e u x  ou bien, dans l a  majeure pa r t i e  des cas, i l s  

possèdent une patine d90xyde de f e r .  

- A (8,125 mm, tous l e s  éléments sont 

calcai res  ou quartzeux e t  dans ce dernier  cas, i l s  ne sont  pas 

façonnés. La  t e i n t e  du sable  devienC plus c l a i r e  e t  l e  pourcentage 



de r>oudr~ calcaire augmente qusnd l a  t a i l l e  des éléments diminue, 

- A 0,08 e t  0,05 mm, il ne subsis te  

qu'une poudre calcai re  , L'attaque à 19acide ne l a i s s e  subs i s te r  

dans l a  c o u p l l e  que quelques lamelles de mica blanc. 

Surmontant ce t t e  formation sableuse i n t o r s t r a t i f i é e ,  

réapparsissent  des sédiments gross iers  e t  l'ensemble redevient  

plus ou mains coaglomérrztique (12) , Cependant, l a  f orna t i o n  é tant  

cachée par l a  végétation, il no\-s a été matériellement impossible 

de 1s décr i re .  

L9affleurerrent du côté d r o i t  (NW) de l a  route do 

Laires montre une coupe, d'aspect g6néral f o r t  voisin,  mais t r è s  

d i f férente  dans l e  d é t a i l .  Ces brusques var ia t ions  de faciès ,  auss i  

bien l a t é r a l e s  que ver t i ca les ,  à l ' i n t é r i eu r  de l a  formation de 

Flgchin représentent un des caract;.res l e s  plus marquants de cos 

s6ditnents. 

Avs n t  d9 6tudier l9arrangement des principaux 616- 

ments cons t i t u t i f s  de ce conglom6rat, nous al lons rapidement voir  

leur cons titutdion e t  l e u r  morphos copie, 

CONSTITUTION 

Nous avons trouvé diversement r é p a r t i s  à l ' intérieur de l a  formation : 

1°- Fra~ments  de ca l  caire car bonif ère 

La t a i l l e  des fragments varie de 10  mm à 300 mm, Il 

s ' ag i t  de cs lcai re  g r i s  noir ,  bleu fonc6 ou de t e i n t e  c l a i r e  con- 

tenant de nombreux entroques 'A sec t ion  spathique, e t  des fragments 

de coquil les de bachiopodes,  En surface,  l e s  ga l e t s  possèdent 



parfois une zone alCérée de t e i n t e  rougeâtre v i s i b l e  sur l e s  sections.  

Cette a l t é r a t i on  a t t e i n t  seulement l a  pâte calc i t ique microgranulaire. 

El le  peut s'étendre à t ou t  l e  volume des fragments. Les entroques 

r e s t en t  cepndant  v i s i b l e s  e t  in tac t s .  Nous avons encore observé 

des ga l e t s  de calcai re  g r i s  pâle, parfois presque blanc e t  compact. 

Des f i lonne ts  de cq l c i t e  peu nonbreux la rden t  1 3  roche dans toutes 

l e s  d i rect ions .  La roche miroite en cer ta ins  points calci t iques.  

Peut-6 t r e  avons-nous a f f a i r e  s u  calcaire à points c r i s t a l l i n s  

dpâge viséen. Cependant, l e  calcaire csrbonifère du Boulonnais 

peut présenter ce fac iès  carsctér is t ique.  Il ex i s t e  auss i  des ga le t s  

de cs lca i re  compact, sans débris  d'organismes, de t e in t e  gris-noir 

ou bleu foncé, à s t ruc tu r e  microgranulaire. Leur âge tournaisien 

ne peut ê t r e  contesté. 

Voisinant ces roches organogéno-détritiques e t  

parfois biomorphes, nous avons encore trouvé des fragments de 

roche absolument azo?que. 

2O- Fragments de sch i s tes  

Des fragments de sch i s tes  gross iers ,  rouges l i e  de 

v in  ou ver ts ,  sont  v i s i b l e s  dans 1% formation. La t a i l l e  des frag- 

ments e s t  variable mnis n'exc;.de pîs'.100 mm. E tan t  donne l eu r  

s ch i s to s i t é ,  l e s  fragments sont  l e  plus souvent anguleux. Le d6bit  

a dû avoir  lieu au cours du transport .  A p r i o r i ,  ces frsgments 

psrsll-élipip&diques sont  an3logues aux sch is tes  bigarrés de Pernes 

d'bge gédinnien supérieur.  



3 O -  Frarments de près 

Nous wons encore observe des f r a g ~ e n t s  roulés de grès 

micacé, de ga le t s  de phtanite,  de grès e t  de grès quar tz i te  tous 

identiques à ceux de Febvin-Palfart. Cependant, l a  t a i l l e  des 

fragments de grEs qus r t z i t e  ne depasse jamais 100 mm a lo rs  qu9à 

Febvin-Pslfart e l l e  a t t e igna i t  parfois 250 mm. 11 a é t é  auss i  

trouvé Fl6chin des ga l e t s  de g r b  généralevent à angles seule- 

ment arrondis, l i s s e s ,  de tein* g r i s  fonc6 ou brun foncé. Ces 

frsgments un f a c i r s  sc mblsble à cer ta ins  niveaux de 

grAs du Siegénien i n f é r i eu r  observable à Rebreuve . D9 autres frag- 

ments de g r b  v e r t  sont  compsrsbles à cer ta ins  niveaux du grès 

gédinnien observable 5 Pernes . 
AO- F'ra~rnents de auartz blanç 

Ces fragments, assez p u  nombreux, ont toujours 

une t a i l l e  infér ieure  5 60 mm. La surface e s t  polie, douce au 

toucher e t  j a d i s  plane. E l le  présente des cavités,  des vacuoles 

ou des s t r i e s  contenant l e  ?lus souvent des résidus argileux e t  

ferrugineux. 

Le g r s in  de l a  roche e s t  t r è s  f i n ,  La t e in t e  g r i s  

foncé e s t  toujours terne.  La roche montre l vac ide  d i lué  une 

i ighre effervescence, e t  certaines nlages sont  essent,ieïiem.nt 

cs lcai res  . Le plus souvent, l e s  fragments ont 19aspect  de rhow 

bokdres dont l e s  a rê tes  s e r s i en t  arrondies. D'autres f r s g ~ e n t s  de 

&me t e i n t e  sont  essentiellement grèseux. 



MOEPHûS COPIE 

Morphos copiquemc nt,, l e s  fragvents sen t  l e  plus sou- 

vent l i s s e s  c t  ne présentent jamais de concavités (except6 l e s  ga le t s  

de quartz blanc) . Cepnd.c?nt, nous avons frequemnen-t, trouvé des ga le t s  

de cs lca i re  carbonif &re cupd6s ou imnressionnés . Nous devons ad- 

mettre que ces ga l e t s  se sont façonnés en présence de solut ions  

circulsntos satur6cs ( ~ a r o z z i ,  1953). A u x  points de contact de frag- 

ments plus durs (phtanite ou graviers  de gr&) -parfois de t a i l l e  

inf6r ieure  10 mm- l a  matière des ga l e t s  de calcaire carbonifère, 

Qcrasée sous 1 3  pressienY s ' es t  dissoute.  La surfaco o s t  a l o r s  

i r régu l iè re  e t  pr6sente de nombreuses cupules contenant encore l e  

plus souvent des frsgrrents de gr:s ou de phtanite.  

L'&de morphos capique des ga le t s  calcai res  selon 

Ia  &thode préconis6e par A .  Caillewc (1947) a 6té  r6 s l i s ée  sur 

500 g s l e J s  pr6levés & Fléchin à d i f f é r en t s  niveaux de l a  formation, 

Nous wons mesuré L, 1, E, AC, rl e t  nous avons recherché l ' indice  

d'érnouss6 (1c' 1 2  dissymétrie (D) e t  lyaplatissement ( A ~ ) .  Voici 

1çs r é s u l t î t s  obtenus : 

1°- Indicc d'éeoussé ( I e l  

A ,  Cailleux (1947) a prgcisé que l ' indice d*Qrnousé 

des g î l e t s  ca lcai res  v a r i a i t  en fonction de l a  langueur L ; d90Ù 

19 nécess i te  de ne comparer l c s  indices d9émoussé qu'à t a i l l e  égale, 

A t i t r e  documentaire, voic i  l e s  indices d9émoussé des ga le t s  dont 

13 t a i l l e  e s t  comprise entre  30 e t  55 nm, 

Ie  = 385 

Bien que ce chif f re  puissô para î t re  léghement élevé pour conclure 



que la formation de Fldchin a une origine f l u v i a t i l e ,  il permet, 

s& on l e  compare 5. ceux mentionn6s dans l e s  études de Cailleux, 

d96c&tsr l a  pos s ib i l i t é  d9une origine marine pour ces formations. 

2"- Diss-métria (D) 

La dissymétrie des gale ts  calcai res  s961zve à 595. 

Certes, ce netnbre peut parsQtre excessif pour en conclure que l a  

farmstion de n é c h i n  est  f l uv i a t i l e .  Celmndant, s i  naus comparons 

ce r g s u l t s t  & ceux rÉv616s par l e s  études de Cailleux, il fau t  

admettre que l a  f o r ~ a t i o n  de Fléchin ne m u t  ê t r e  m8rine. 

3 O -  %latissement   AD^ 
A l a  t a i l l e  de 50 mm, nous avons procodé à l a  mesure 

de l ' indice  d9ap la t i s se rnn t  des ga le t s  calcaires. 60 % des ga le t s  

msur6s  ont  un indice d9aplatissement i n f é r i eu r  à 2,1, Quant aux 

autres  fragments l e u .  Ap e s t  vois in  de 2 , l  s o i t  16gèrewnt eup& 

rfeur, s o i t  léghrement in fé r ieur .  

que ces d(pô+s pr&sen@nt l e s  carqctbres des s é d i w n t s  f l u v i s t i l e s ,  

Par s i l l e u r s ,  on admet géndralement que 60 à 70 % des pale ts  ont 

l e u r  grqnd sxe perpendiculaire à 1s di rec t ion  de 19agent de trans- 

port (Pomerol e t  Fouet, 1953). LCxamen d é t a i l l é  de l a  formation de 

Fléchin a pontré que -mis à par t  quelques exceptions- tous l e s  ga le t s  

ont leur gr-c\nd axe (LI p r a l l è l e  à 13 d i r ec t i on  du pendage. Le 

pendage Gtant or ient6  SW-NE, il fau t  admettre que l 'sgent de t r a n s p r t  



dra ina i t  l a  région selon une d i rec t ion  SE-NW, La posit ion g60métrique 

des d i f fe ren t s  affleurements des ensembles A e t  B semble confirmer 

ce t t e  hypothèse. Cepndsnt, il nous e s t  actuellement d i f f i c i l e  de 

préciser  l e  type de drainage e t  l e  sens d9écoulemnt,  

Il nous r e s t a i t  à préciser l ' i n c l i n ~ i s o n  des gale ts  

à l P i n t é r i e u r  de l a  formation. L9inclinaison consti tue el le-aussi  

un c r i t è r e  de d i f fé renc ia t ion  en t re  l e s  coulées boueuses, Les 

formations marines, l e s  formations f l uv i a t i l e s ,  l e s  éboulis e t  l e s  

form3tions cryoturb6es (Pomerol o t  Fouet, 1953) . Ccrtcs, il fau t  

ê t r e  prudent dans l r s  in te rpré ta t ions  ; en e f fe t ,  A. Qil leux  (1945) 

prise que '!si une fa ib le  incl inaison indiquo n6cessairetwnt un 

dFpÔt marin, e n  revanche, une fo r t e  incl inaison ne permet pas de 

conclure en toute  certitude ; e l l e  apporte seulement une probabi l i té  

en faveur de l ' o r ig ine  f luv ia t i l e l l .  A Flgchin, l a  surface d'affleu- 

repent é t î n t  disposee obliquement par rapport au pendage de l a  for- 

ma t ion ,  l a  recherche de l9 incl inaison des éléments du conglow6rat 

ne pouvait ê t r e  qu'entachée d'erreurs. De plus, l a  formation 

posséde un pendage propre e t  l e s  ga le t s  unG inc l ina i son  dont 1'6- 

valus t ion e s t  fondamentale. Les zones d9affleurernent correctement 

disposées -de manière b &miner toute cause d9erreur-  f a i s a n t  

défaut ,  il & t a i t  r isqué de rechercher 19 inc l ina i son  des ga l e t s  e t  

su r tou t  de t i r e r  des conclusions basees sur  des mesures implici- 

tement fausses. C9est pourquoi nous nous sommes abstenu (1) . 
L'hypothèse de l a  formstion f l u v i a t i l e  peut paraf t re  

séduisante, Cepndant, l e s  cars c tères  granulométriques principaux 

correspondent à un classement tou t  à. f a i t  rudimentsire, à une t rès  

(1) Notons cewndant qu9 il exis te  de rares  ga l e t s  trrs relevés ou 
piquant du nez ou bien encore incl inés  en sens contraire de l a  
rnajorité des siutres ga l e t s .  G ~ i l l e u x  (1945) pense que de tels1Igalets 
auraient  é t 6  n r i s  -pour a i n s i  dire- à rebrousse-poil par l e  courantt1. 



fo r t e  hétérotnétr ie  due & l ' a s s a c i a t i o n  d~ g a l e t s  de t a i l l e  ~ a r i & e  e t  

de va t é r i aux  f i n s  ab u i t r a c f i n s ,  Il e s t  donc nrobablc que l 'agent  

de t r a n s p o r t  a i t ,  - u  53 m m 6 t e n c e  v a r i e r  de m s n i i r ~  b r u t a l e  e t  

19hypo+hhse dsun  cours d9eau  - régime t o r r e n - i ~ '  n 9 e s t  ~ u t ~ ê t r p  

p s  > exclure  . 
La forrnati-on de F l6chin  e s t  redouver t e ,  e n  discordance, 

par  l a  marne glauconieuse cénonanienne . Elle e s t  v i s i b l e  dans l e  

Iiois dcs  Agneaux (x = 597 ; y = 317,20 ; alt . 115) . A 1 9 W  -lu bois 

des  Agneaix, l a  t c r r e  ^es champs e s t  v.rdâ+re e t  on y rencont re  

de nomhrrux nodulos no i r s  de nhesnhate de chaux j a d i s  e x p l o i t é  

dans t o u t e  13 r6gion.  Lc Cbnomanicn e x i s t e  Fncorr aux poin ts  de 

coordonn6es x = 557'10 ; y = 317,50 ; 3 l t .  105, Il a f f l e u r e  1; rlu 

f l a n c  de c e r t s i n s  t a l u s  ou b i ~ n  s u r  l e  pourt>our d ' a b r ~ u v o i r s .  

Aux noin-i-s de coordonn6cs x = 5CQ,Q5 ; y = 317'60 ; 

alt. 92, il e x i s  e une ancienne c a r r i è r e  de s a b l e  b lsnc  e-~trêmement 

lîur que nous avons da t6  Landh ien .  A t i t r e  documentaire, nous avons 

procgdg a? une r ap ide  étude gr înulom6tr iaue : 

Naus avons 6tsbl  i l e s  h i s  togramves g r a n u l o ~ é t r i q u e s ,  l e s  courbes 

cumul3tives, e t  l c s  courbes de frequence. Ils presenten t  t o u s  l e s  

cara c t r r e s  d'une formation s s b l e   se homorn6trique. 



III- AFFLEUREMENT Dk: CIJrnM,  

Nous n9 avons p?s dédouvert d9affleurement dont l'âge 

s o i t  plus grand que celui  de l a  formation sableuse que nous a l lons  

décr i re ,  Cependant, d9après l e s  observations que nous avons pu f a i r e  

l e  long de l a  f a i l l e  de Pernes .& 1 9 W  de celle-ci  e t  dans s a  par t i e  

s i  tu6e plus au SE de Cuhem, n0i.s pouvons affirmer que ces d8pôts 

sableux reposent e n  discordance, comme à Febvin-Palfart ou & 

Flichin,  sur  du D6vonien redressé. 

L9a,ffleurement de Cuhem (x = 596,3 ; y = 318,3 ; 

g l t .  90) e s t  consti tué par une carr ière  entièrement abandonnée e t  

presque totalement envahie par l a  vég6tation dphoto no 5).  Nous avons 

cewnd-lnt pu dis t inguer  1% 2 types de formation : 

- Une formation, de besucour l a  plus 

importante, rouge, sableuse, naguère exploitééo 

- Une accumulation de p t i t e s  bla- 

ca i l l es ,  s i tuée  l a  par t i e  supérieure de l a  formation sableuse. 

2O- Pat j t es  b loeai l leg  

Ces pe t i t e s  b loca i l l i s ,  peu nombreuses, on t  é té  

trouvées & l a  par t i e  skpérieure de 1 2  carr ière  abandonnée e t  du côté 

SE (f ig .  19) E l l e s  sont éparses l a  surface du s o l  e t  jamais 

emball6es dans l e  sable  rouge. Nous en avons trouvé aus s i  dans l e s  

pâturages s i tués  encore islus au SE e t  en d i rdc t ion  de Flochin en 

(x = 596,40 ; y = 318,20 ; a l t .  92). 

Ce sont  des fragments roulés de grès quar tz i te  

f e r r u g i n p u  de t e i n t e  brun c l a i r .  Le fa~onnement des éléments e s t  

beaucouu mieux r é a l i s 6  qu9à Febvin-Palfart. Les &l&ments, bien 



q u ' a ~ l s t i s ,  ne présentent aucun angle. La surface  des b loca i l l e s  

présente, comme à Febvin-Palf a r t ,  des s i l l o n s  peu profonds corres- 

pondent l a é ro s ion  des jo in t s  de s t r a t i f i c a t i o n  plus r iches  en 

oxyde de f e r  ou ?i di.s d iaclases  de l a  roche o r ig ine l l e .  De plus, 

l a  surface e s t  toujours l i s s e ,  douce au toucher, e t  propre, a lo r s  

qu'à Febvin-Palfart l e s  b loc s i l l e s  présentaient  des surfaces 

chagrinées, rugueuses e t  saLes. Tout porte croi re  qu: nous avons 

l à  a f f a i r e  des b loca i l l e s  certes identiques à c e l l ~ s  de Febvin- 

Pa l f a r t  quclnt à l e u r  consti tut ion,  mais qui on t  dû sub i r  d ~ s  rema- 

niements l o r s  des d i f fé ren tes  tra~nsgressions marines sr: condaire o t  

t c  r t i a i r e  . 

1°- Formation sableuse 

Nous avons s f f î i r e  à un sable  essentigdllement quartzeux 

e t  ferrugineux, ne c o n t e n ~ n t  pratiquement aucun débris  calcaire.  La 

teneur en carbonate e s t  nggligesblo. La couleur du sable  e s t  vc r i sb le  . 
El l e  o s c i l l e  du jaune $le au noir  en  passsnt par l 'ocre, l e  rouge, 

l e  brun e t  l e  brun noirâ t re .  La t e i n t e  semble ê t r e  conditionnée 

par l e  type dgoxyde de fo r ,  hydrst6 ou non, contenu dans l e  sable e t  

psr  sa quant i té .  Il f a u t  notsr  quc l e s  d i f fg ren tes  t c i n t e s  sont l e  

plus souvent repar t i e s  en cerc les  concentriques pa r f a i t s  ou en fi- 

gures semi-circulaires. La concavité e s t  dsns ce dernier  a s  indi- 

fféremment tournée vers l e  haut ou vers l e  bas (photo no 6) . Lo 

sable,  quoique meuble, peut presentcr  des pa r t i e s  consolid&s dont 

l a  r i p a r t i t i o n  e s t  absolument indépendante de l a  s t r a t i f i c a t i o n  

nettement entrecroisée.  Ces zonos consolidées son t  h è s  fortement] 

colorées en  brun foncé ou no i r .  Ces l i t s  d9épaisseur  var iable  



(quelques cm à plusieurs dm) se  débitent en plaquettes parallélipb- 

pédiques . 
l0 Grgn&lgm&rig beg ga@gs-dg SQeg 

Les échantillons ont 8té prélevés aux endroits 

indiques sur l a  fig. 18. Les résu l ta t s  des études granulometriques 

des sables de Cuhem ont é t é  récripitul6s dans l e  tableau suivant : 

- - -. - - -- - - - - - - 
O : . 9 

: Echant. no : 4 : 5 6 . 

: t O O . 
: P 1 (g )  : 83,7 : &,3 : 74 : 
:~--HI)U~O~~~~:-.~II--IIU--:C--------.-C-:I----UUIII* 
: Tamis : . . * I> : mm 2 . 0, 4 : . O 



Nous avons ensui te  dressé l e s  graphiques suivants : 

a)  Histogrammes gran@ométriques 

Ils son t  en forme de chapeau pointu ( f ig .  15) . Ceci 

nous montre que l e  matériel  drjtritique de Cuhern est  bien classé. 

Chtique l o t  montre un grouponient s i t u é  dans l ' i n t e rva l l e  (0,200 ; 

O, 080) . 
b) Courbes cumulat2vcq 

Une f o r t e  pente de l a  courbe indique une f o r t e  homo- 

pétrie.  Le bon c lassem~nt  (= sor t ing)  du sédiment e s t  confirmé psr 

l e  s e u l  examen des rentes imnortantes des courbes cutrulatives 

e tab l ies  (fig) 17). 

c) Courbes de fr6auence 

Les courtes ne pr6sentent (fig. 16) qu'une seule 

culminstion e t  ce r 6 s u l t a t  ne f a i t  que r o a f f i r m ~ r  l e  classewent 

re l s t ive rn~nt  bon des sables de Cuhem. 

Ces d i f fé ren t s  graphiques é t an t  monodisprs6s, les 

ssbles son t  t r è s  homogènes (1). 

2 O  Analyses -rri~rgh~s çogigugs - 
A l a  t a i l l e  de 2 mm e t  1,25 mm, nom avons observé 

des gra ins  de quartz sgglom6rés par un ciment s i l i c e u x  e t  ferru- 

gineux presque noir ,  CE sont lh des fragments de grès  . Cemndant, 

(1) Il y ava i t  doute aur l 'or ig ine  du sable prélevé en 6. En e f f e t ,  
ss t e i n t e  h t g i t  ~ C ~ U C O U ~  plus c l a i r e  que ce l l e  des échantillons 
4 e t  5 .  Nous avons cru un i n s t s n t  qu ' i l  s ' s g i s s a i t  de Landénien. 
Cewnd3nt 13 comparsison des di f férentes  analyses granulom6triques 
e t  morphosco~iques 3 permis de l ever  ce doute : 196chanti l lon 6 
n'est pas d'âge landdnien. 



il p u t  ex i s t e r  des gra ins  de quartz plus ou moins ronds e t  chargés 

d'oxyde de fer .  

A 8,s mm e t  0,5 mm, il subs i s te  encore quelques g r ~ i n s  

de quartz aggloméris e t  des grains RM sa les .  

A 0,315 mm, nous avons f î i t  une numérstion des MU, 

EL, e t  RM (Cailleux, 1943). Il convient de remarquer que nous îvons 

qus l i f i6  de NU, des grains présentant des a r ê t e s  usées ssns toutsefois 

avoir l ' a l l u r e  sph6rique s u  ovoïde des EL typiques. Ces grains pré- 

sentant  des concavités -donc p u  fsçonnés- sont  patinés syns toute- 

f o i s  avoir  l 'as-ct l u i s s n t  des EL. Nous avons dénombré environ 

75 % de NU de ce type, 2 A 3 % de grains  EL typiques e t  environ 

22 23 % de RM typiques, Nous sovmes donc en d r o i t  de douter de 

190r igine  s o i t  msrine, s o i t  continentale de l a  formation d~ Cuhem. 

A u x  t s i l l e s  infErieures à 0,200 mm, l e s  gra ins  

sont t rop  p e t i t s  pour avoir  Été narfaitement façonnos, Le façon- 

nement e s t  a lo rs  médiocre e t  nous avons obscrvé pr l s  de 100 7; de 

JJU typiques. 

A l a  t a i l l e  de 0,08 mm, l e s  grnins sont r w e s  e t  il 

ne s u t s i s t e  plus que des frsgmenfs 3nguleux. 

Nous devons remsrsuer oue 1 s t e i n t (  r o u i l l e  devient 

de pl-us en plus c l a i r e  s u  fur e t  à mesure de na diminution de t a i l l e  

des grs ins  de qusrtz.  

3 O  Conclusions 

En résumé, nous pouvons éc r i r e  que l a  formation 

de Cuhem, dont l e  matériel  e s t  bien classé,  homogène, représente 

une formstion continentale,  La s t r a t i f i c a t i o n  entrecroisée en témoigne, 



Les sna lyses  morphos copiques a t t e s t e n t  d9un mode16 p u  d i f f k e n c i 4  

-plus  dc 50 % des g ra ins  son t  NLT- e t ,  il e s t  prob7ble que ces s a b l e s  

ont  s u b i  un t r ? n s o a r t  rc lat ivernsnt  f ~ i b l e .  Toutefois ,  il e s t  d i f f i -  

c i l e  de d 6 f i n i r  l e  mode de t r ~ n s p o r t  q u i  9 p a r t i c i p é  l9 é d i f i c ~ t i o n  

de 1 7  formqtion de  Cuhem. Le t r o p  f s i b l e  murccntage  des g r s i n s  RM 

é c î r t e  l9hypoth&se  d 9  une f o r w  t i o n  Golienne, e t  il î p p r n î % '  plnad 

logique de penser  à une o r ig ine  f l u ~ i n t i l ~  ou l ~ c u s t r ~ .  En out re ,  

nous devons rspjwlf-r  12 ~ q r f ~ i t c  i d e n t i t l  observge p? r  Gosselet  

(1910) e n t r e  ces s ~ h l e s  o t  ceux de F ~ b v i n - P ~ l f q r t .  P-ir sns log ie  

7.n-c ce q u i  9 &t"<crit 5 F e b v i n - P ~ l f l r t  - l e s  g a l e t s  e t  l e s  616- 

ments anguleux reposent  15, s u r  une formytion ssbleuse-  nous pou- 

vons penser  que l e  conglom6r~t  polygénique de F léchin  repose sur 

ces s a b l e s  do Cuhen ( f i g .  19 ) .  C e m n d ~ n t ,  aucune observ3t ion s u r  l e  

t e r r a i n  n'a pu jusqu9alars  confirmer ou i n f i r m e r  c e t t e  hypothkse. 

Les s c b l c s  de Cuhem s o n t  recouver t s ,  e n  discord3nce, 

p î r  1? mnrne g l a u c o n i e u s ~  cénomsnienne que nous ovons r e p e r é  à 

quelques c e n t ~ i n e s  de m de l ' snc ienne  c a r r i è r e  de s a b l e  en d i r e -  

t i o n  de m e c h i n  e t  i 1 9 ? l t i t u d e  92. 

'Cet  ensemble e s t ,  roppelons-le,  s i t u é  sur l e  bord 

o c c i d e n l î l  du p l a t e s u  cr6tacF de La i r e s ,  dans 1s v a l l é e  de l n  Lys  

s u G r i e u r e .  



1- AFFLEUREMENT DE RIOTTE 

C'est sux alentours du point de coordonnées x = 588 ; 

y = 320,30 ; slt . 65, que nous avons tarouvé, dqns l e s  pGturages, 

des g s l e t s  de gr&, de quar tz i t e  e t  de cqlcaire csrbonifh-e. Ce 

sont, des fr7gments de t ~ i l l e  modt.stj~, épsrs à 1s surfqce du so l ,  

Face o ü  moulin de Riot te ,  dans l e  lit du ruisseau 

qui  borde 1s route,  nous avons trouvé un bloc de conglomérat rouge 

à ga l e t s  ca lcai res  dont l e  fac iès  e s t  absolumsnt identique à o e r  

Js ins  nive sux conglomérntiques de Flechin. 

II- AFF'LEURGrnNT DE LILEPTE 

Au hameîu de L i l e t t e ,  au point de coordonnées 

x = 588,30 ; y = 320,45 ; a l t .  70, > dro i te  e t  ?i gauche du chemin 

qui vs de L i l e t t e  (cote 59,$) au l ieu-di t  IlLa croix de Li le t tef l  

s i tut"  plus .iu SE (cote 86,6), il e x i s t e  une formation qui  f u t  j sdis  

ds tee  cowrne é t a n t  de 1 - ~ 6 ~ o q u e  t r i s s i a u e ,  

Ls formstion e s t  orientée W-E e t  possxde un yn- 

d-îge d'environ 400 RUN. 11 s 2 a g i t  daune f o r w t i o n  où a l t e rnen t  des 

n i v ~ s u x  conglorn6r.itiques ou br&chiformes e t  des niveaux caractér isés  

par une associa t ion de g ~ l e t s  de const i tu t ion diverse, p u  ou pas 

du t ou t  cimentés. Ce son t  des ga l e t s  de quar ta i te ,  des f r sgmn t s  

de g r h  e t  de pht-inite ( r 3ms ) .  La t a i l l e  des iléments dépasse 

rsrement 100 mm, La formation peut  passer à des niveaux uniquement 

constitu6s d?.argile rouge. Lgaffleurement e s t  plus ou moins masqué 

par des éboulis. 



Plus su  S, s u r  l e  côté gsuche (E) du chemin, 1s mwne 

glsuconieuse c6no~anienne a f f leure  à l 9 9 l t i t u d e  72, c9esbà-dire  en 

d i s  cordance sur l e  conglom6rat polyg6nique. Nous n9avons pas trouvé 

l e  contact entre l o  conglomérst e t  l e s  t e r ra ins  sous- jscents. 

III- AFFLEUREE/IENT DE CAPEUE-SUR-L &LYS 

A m i -  chemin en t re  L i l e t t e  e t  Capelle-sur-la-Lys, 

du côte gîuche, d ~ n s  16s piturages, nous svons trouvé quelques 

ga le t s  m lca i r e s  e t  qusr tz i t iques  . Il semble bien que l e  conglo- 

mera t  s e  prolonge vers l e  NE de L i l e t t e .  On nous a signalé qu9au 

point de coordonnées x = 588,75 ; y = 320'55 ; a l t .  77, dsns 1'6- 

t , ro i te  bnnde de t e r r s i n  qui  sépnre 2 psturrzges, un for îge  des%in& 

& alimenter en e su  un abreuvoir a v ~ i t  rencontré, & une dizaine de 

m de qrofondeur, un "rocher" trrs dur, Cette roche se s i t u e  donc 

& l 9 ? l t i t u d e  67 c'est-&-di= sensiblement l ' s l t i t u d e  de l ' s f f leu-  

rernent conglom6rltiau~ de L i l ~  t t e  . Il e s t  probable qu9 il s'agisse 

s o i t  du nive3u conglomérîtique de L i l e t t e ,  s o i t  peut-être d e  

Devonicn. Nous n9nvons pu ?voir  de confirmation ne t te  de ces dires .  

Au S de ce t te  s é r i e  d92ffleurements, il exis te  aux  

points de coordonnées x = 587,45 ; y = 319,5 ; a l t .  70, une c--irrière 

abandonnte de g ràs  blanc surmonté d 9 a r g i l o l i t e  e t  de sch i s tes  

gross icrs  rouges dont l e  f8cif.s r a p p l l e  celui  des schistes bigarrés 

de Febvin-Palfart. Ls d i rec t ion  de 19affleurement e s t  W-E, e t  l e  

pendage e s t  sensiblement de 400 au S. A d6f;lut d'affleurement plus 

proche, il faut  admettre que l e s  formations rouges reposent en 

discord-ince sur  ces t e r r a in s  d6voniens. C9est ce qui s e r î  confirrn6 

par l e s  observations f r i t ~ s  sur 1 3  r i ve  gauche de l a  Lys. 
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& Al?FI,E"MENTS DE LA RIVE GAUCHE DE LA LYS SUPEREURE. 

En x = 587 9 y = 320 ; a l t .  75, il ex i s t e  h 

Dennebroeucq dP anciennes carr ières  de sch i s tes  nédinniens gross iers  

e t  verdfitres. La d i r sc t ion  des couches e s t  G E ,  e t  l e  pendsge S 

a t t e i n t  75O (photo no 7).  Ces sch i s tes  se débi tent  en plaquettes 

e t  il arr ive  que de 1" ca lc i t e  a i t  pu c r i s t a l l i s e r  dans ccrtqines 

di4 c ' 1 . 7 ~ ~ ~ .  

En x = 586,8 ; y = 320 3 a l t .  75, il ex i s t e  une 

su t re  ca r r i&re  de schis tes .  La d i rec t ion  e s t  W-F e t  l e  wndage S 

de 60 B 700. Il s ' s g i t  d9un sch i s te  big-irré rouge e t  v e r t  i fsc ihs  

sernblsble & ce lu i  de Febvin-Psllfqrt. Comme à Febvin-Palf?rt,  ce* 

t s i n s  nivesux s e  débitent  de msniErê particu1i;re en fqisynt  9pnz- 

r a i t r e  cer ta ins  nodules s i l iceux.  Ces sch i s tes  gédinniens ny ont 

pas l i v r é ,  i c i ,  de fo s s i l e s .  

En ce t  endroit ,  on peut d6couvrir o u t r ~  des debris  

s c h i s t ~ u x ,  des ga l e t s  de gr&, de calcai re  cnrbonifére e t  des a r g i l e s  

rouges. Ces roches ne sont plus v i s ib les  en place, ce .=ndsnt, il 

e s t  probable qu2e l les  proviennent d'une formation homologue de ce l l e  

de Flé chin ou de L i l e t t e  . 
Dans l a  tranchoe de l 'ancien chemin de f e r  qui a l l a i t  

de DennebroeulSQ au Plouy, Glein vers Coyecques, à proximité de 

Dennebroeucq e t  du Plouy, on peut parfois rencontrer des argf les  

rouges contenant elles-aussi des g s l e t s  de e t  de calcs i re .  

Cewndnnt, 1- tranchée e s t  mintenant  e n v ~ h i e  pqr l a  vég&tstion, e t  

il e s t  impossible d y 6 t s b l i r  une coum du t e r r a i n  qu'elle svni t  p r m i s  

de dg couvrir, 



II- AFFLEUREMENT R ' AUDINCTHUN 

C'est aux points de coordonnées suivants : x = 5%,97 ; 

y = 320,6 ; a l t  . 80, que l e  conglomérat, e s t  l e  mieux vis ible  (photo no 8) . 
C'est 1% que jadis f u t  exploité l e  "Marbre d'Audincthunv. Il sub- 

s i s %  dyai l leurs ,  dans l e  fond de l a  carriére,  d'énormes blocs de plu- 

s ieurs  tonnes prêits à ê t r e  empriés pour ê t r e  façonnés. 

La direction e s t  L E  e t  l e  pendage d'environ 300 au N. 

On nom a d i t  que l a  formation é t a i t  visible sur une épaisseur 

dyenviron 15 m du sommet à l a  base. Nous n'avons pu vér i f ie r  cela, 

car l a  carrière es t ,  dans l e s  conditions actuelles,  complètement 

remplie d'eau donc pratiquement inabordable. Nous avons cependant 

pu repérer l e s  niveaux suivants : 

De l a  base au sommet nous distinguerons : 

- Un niveau, de puissance impossible 

à évaluer, constitué r\ar une accumulation de galets  emballés dans 

une argi le  rougeâtre. La cohésion de lyensemble e s t  dÛe à l a  con- 

tigufké des fragments. 

- Un niveau brèchiforme constitué de 

ne t i t s  éléments anguleux de phtanite, de grès e t  de calcaire carb* 

nifère,  tous orientés selon une &me direction. Le ciment rougeâtre 

e s t  ~é l i t i co -ca lca i r e  . 
Des niveaux de ce type alternent avec des niveaux de type précédent. 

- Puis, l a  sédimentation devient 

beaucoup plus grossière. Nous avons alors  a f fa i re  à une accumulation 

de blocaiiles moyennes, de pet i tes  blocailles e t  de galets de toutes 

t a i l l e s  (photo no 9). Ces é16ments sont emballés dans une pâte 

f r iab le  argileuse rouge contenant une poussière calcaire. A I ' intQrieur  



de l a  formation, l e  pndage des fragments -même voisins- p u t  ê t r e  

abso1~-ment inverse dvun fragment h l ' au t re ,  

- Surmontant ce niveau p u  consolidé, 

nous avons r e p i r é  ensui te  des niveaux dont l a  puissance a t t e i n t  

plusieurs m. Ils .sont consti tués de fragments, arrondis ou non, 

généralement de t a i l l e  moyenne ou pe t i t e ,  cimentés par une pâte 

ca lc i t ique rougeâtre. Ce sont  ces niveaux qui  ont hté j ad i s  ex- 

plo i t és  comme "marbre". En fa i t , ,  il s ' ag i t  d9xn conglomérat essen- 

t ie l lement  à pâfe calc i t ique contenant des ga l e t s  de c a l s i l r e  

carbonio>re, de gr?-s ver t ,  de phtanite ~t de quar tz i ie ,  ra re  e t  de 

ne t i t e  t a i l l e ,  Las gal.e+s ne sont  pas tou jows  contigus. Cependant, 

l a  roche présente en  masse unc grande cohésion, 

- I n t e r s t r a t i f i é s  dans ces puissantes 

mssses consolidées, il ex i s t e  des l i t s  de ga l e t s  -généralern~nt de 

t a i l l e  nlus grande que ce l l e  des ga l e t s  inclus  dans le conglom6rat- 

non cimentes e t  seulement emballés dans une pâte a rg i l c - ca ld i r e  

rougeâtre. 

- Il ex i s t e  encore des niveaux len- 

t i c u l a i r e s  consti tués seulement de matgriel g l i t i q u e  rouge, Nous 

avons encore r e p t r é  un lit, essentiel lement br$chiforme, s e  termi- 

nant en  biseau, Les fragments de l a  brèche ont  des t a i l l e s  q u i  

va r ien t  de quelques mm ?I 2 cm, Il s ' ag i t  de fragments anguleux 

de c s l c s i r e  crinoXdique, de grks e t  de quelques fragmenta arrondis 

de cons t i tu t ion  analogue. Dans l a  majorita des cas, l e s  f k a g ~ e n t s  

ont l eu r  plus grande dimension disnosée se lon des plans w r a l l c l e s .  

Parfois, on %ut  souqçonner ls ébsuche d'un graded-bedding t l e s  

fragments les plus gros, al ignés,  a l t e rnen t  avec des fragwents de 



t a i l 1  e plus rhd~z i t e .  La pâte c a l c i t i q u e  de l r i  br&che esJ-  rnicrogra- 

n c l a i r c  . La f o r m ~ t i o n  d9A;rdincthun n9a uas 1ivrF'- de f o s s i l e s .  

b ~ n d a n t  , dans l e s  616rnents conglomérstiaues , g a l e t s  ou b l o c a i l l e s ,  

n o m  avons FU i d e n t i f i e r  l e s  f o s s i l e s  su ivants  : 

- S p i r i f e r  tornacensis  e t  S p i r i f e r  c inc tus  

- Streptorhynchus c renes t r i a  

- Rhynchonella pleurodon 

- Cyathophyl lu~ 

- Stromatoyore 

La formation polygénique d9  Audincthun ressemble en  

tous  points  a c e l l e  de Fléchin nu de L i l e t t o  . Cewndant, il f a u t  romar- 

quer que ce r t a ins  niveaux v i s i b l e s  A Audincthun présentent  des 

f r a g ~ o n t s  de b ien  plus grande t a i l l e  que ce l le  des é16rnentls consti- 

t u t i f s  du conglomér8t de Flechin. Il e s t  probable que de f s l s  niveaux 

à grosses b l o c s i l l e s  e x i s t e n t  ?i mechin ,  d i s  i l s  ne s o n t  pas v i s i b l e s  

dans l e s  crlnditions û c t w l l e s  . Nous n9avons t rouvé aucun rephre 

typique ; î 9 i n t b r i e u r  des deux conglomérats pol.yg&niques de Flhchin 

e t  d9Audincthun qui  nous a u r a i t  wrmis d 9 6 t a b l i r  ce r t s ines  corré- 

l ~ + , i o n s .  hTous adsetjtrons =,;..endan+ que l e s  d i f  f'érentes f o r ~ a t i o n s  

o b s e r v k s  à l _ 9 W  e t  k 1'E du i . l%teau de Lai res  ne sont  pas i so lées ,  

mais qu9e l los  s e  continuent sous ce d a t e a u  s e l o n  une d i r e c t i o n  

SFpNW. Comme 2, Fléchin, l e s  g a l e t s  ont  sensiblement leur grand 

axe disposé dans l e  sens du ~xnd.ige. S i  1 9 0 n  admet que l a  formation 

e s t  d 'or igine f l u v i a t i l e ,  l ' agent  de t r anspor t  s e  dép laça i t  perpen- 

diculairement  au  ~rendage de l a  formation donc s e l o n  une d i r e c t i o n  

NW-SR . 



A l a  par t i e  svpérieure de l a  ca r r iè re  abandonnee 

dpAudincthun, nous avons trouvé, comme pour les su t res  affleure- 

ments, 13 mztrne glauconieuse cénomanienne. E l l e  ex i s t e  aus s i  de 

manihre net te  aux points de coordonnées suivanta : 

- x = 587,15 ; y = 320,?5 ; a i t .  80. 

- x = 587,30 ; y = 320,40 ; ait, 85. 

- x = 587,35 ; y = 320,50 ; a l t .  85. 

Elle e s t  s u g r i e u r e  eu "Msrbre d9Audinc+hunn e t  e l l e  l e  recouvre 

en discordance ( f i g .  20). 



T E C T O N I Q U E  

___a___ 

Il convient de constater  que l e s  affleurements de 

Fehvin-Palfart,  Fléchin e t  Cuhem son t  al ignés suivant  l a  d i r ec t i on  

SFFW qui est! a u s s i  ce l l e  de l a  f n i l l e  de Pernes. Il e s t  évident  

que c'est, grâce a u  re jeu de l a  f r a c tu r e  naléozoTque de Pernes que 

nous nouvons a c t u e l l e m n t  observer ces d i f f é r en t s  affleurements. 

Pour Gossolet (1908), l e  r e  jeu a u r s i t  é t é  conditionné 

par l 'affaissement de l a  plaine de Eandres e t  de l a  plaine de Lens. 

Il e s t ima i t  (1911) que l a  f a i l l e  de Pernes qui  nous ingéresse devai t  

ê t r e  considérée comme une f a i l l e  épicrgtacée ayant eu 2 phases : 

'lune ?hase ante-crétacique inconnue quant à son amplitude, qui  s e r a i t  

énorme -si e l l e  s e  confond avec l a  Grande Fail le-  e t ,  une phase 

post-crétacique qu i  ne p u t  pas ê t r e  nori plus appréciée exactement 

parce que l e s  points  de comparaison d'un côté e t  de l ' au t re  de l a  

f i i i l l e  ne sont  pas suffisamment r a p ~ r ~ c h é s ~ ~ ,  Il lui a t t r i b u e  cep+ 

dant un r e j e t  de 100 m à Febvin-Palfart e t  de 75 à 80 m à Fléchin, 



Briquet (1919) choisissant un niveau repère rela- 

tivement fac i le  à suivre ( le  niveau d'argile verte au sommet du 

Turonien moyen à Terebrstuiim rigida) a pu é t ab l i r  une car te  (1924) 

trhs précise des courks de niveau de cet horizon-repère a i n s i  que 

des déformations e t  des fractures qui lYaffec tcnt .  Cet auteur 

explique l e  bombevent de l'Artois grgce à une tectonique de pouss8e. 

Cependant, l e  problème semble plus complexe e t  c'est 

& M. Bouroz (1956) que nous devons une synthkse des observations 

f a i t e s  préc6demment. 

A l a  lumière d'un sondage réa l i sé  au voisinage de 

l a  f a i l l e  de Marqueffles, au puits 10 de Noeux, M. Bouroz montre 

"qu'il semble qu'i l  ne f a i l l e  pas a t t r ibuer  à l'affaissement au 

G r t i a i r e  de l a  plaine flamande un rôle  prépondérant e t  d i r ec t  dans 

l e  jeu épicrétacé des f a i l l e s  de l 'Artoisv. M. Rouroz montre encore 

qu'"il s e r a i t  -lus exact de dire  que pendant l'affaissement de l a  

plaine flamande, 1Jaxe de 19Artois a é t é  l e  siAge d9wi mouvement 

surrectionnsl qui a urofité des cassures du socle paléozorque pour 

se manifesterw. Il ajoute que ce mouvement surrectionr?el "devait 

s 'a cco-pagner d'une certaine compression comme l e  prouvent l a  

mésenm dfiun lambcau de Houi? l e r  au puits 10 de NoeuxI1 (schistes 

e t  houi7.ler r6gulier coincés entre du Turonien e t  du ~6vonien) 

l1et dsune façon plus genérale l a  déformatiqa, l e  l6ger plis~ement 

transversal qui affecte l e  socle paléozoïque e t  son manteau de 

Crétac6 e t  de Tert ia i re  ancien entre  l e s  f a i l l e s  épicrétacéesW. 

Au S de cette région, au contraire, ce manteau plonge régulièrement 

e t  légérewnt  vers l e  S, M. Bouroz montre a ins i  que l'axe de l'Artois 



e s t  un vér i t ab le  axe tectonique, e t  c'est son bornbemnt qu i  en a 6 t& 

l a  manifestation majeure l e  long du bord N des co l l ines  de l 'Artois .  

C'est, grâce '. ce bombement e t  à l ' é r o ~ i o n ' i n t e n s e  q u i  s u i v i t ,  que 

sont  aposrus l e s  d i f f e r en t s  t e r r a in s  dcvoniens e t  l e s  d i f f é r en t s  

congloméra+s e t  llmarbres" rouges al ignés  l e  long de l a  f a i l l e  &ni- 

crPtacée de Pernes, Il semble que l ' é ros ion a i t  joué, dans l a  mise 

à jour de ces t e r r a i n s  anciens, un r ô l e  par t icul ièrevent  important, 

Il a u f f i t  d'observer l e  paysage de l a  vallée de l a  Lys pour s 'en 

convaincre r 

Le r e j eu  des f a i l l e s  épicrétacées de l 'Ar tois  é t a i t  

jusqu'alors da té  s o i t  f i n  Jocbe ,  s o i t  miocène, De récentes obser- 

vations effectuées sur l e  plateau de Verdrel ont amené M. Bonte (1960) 

à poser l e  problème de l 'âge du r e j e u  des f a i l l e s  épicrétacées qui  

peuvent témoigner de manifes t a  t ions  récentes. 



ESSAI DgINTEFPRETATION ET AGE DU TERRAIN ETüDJE 

11 nous r e s t e  un point important à éc l a i r c i r .  C'est 

celui de l'âge e t  de 190r ig ine  possible de l a  formation étudiée. Le 

probl8w de 19âge des conglomérats e t  llmarbresn rouges de 19Artois 

se trouve l imi té  par l e s  observations suivantes : 

- L'accumulation conglomératique e t  

sableuse de FebHn-Palfart repose, en discordance, sur  du GÉdinnien 

sunérieur redress6. 

- L'existence, dans tous l e s  conglo- 

nerats é+udiQs de gsle+,s de calcai re  c-trbonifhre montre que ces 

formations sont nos td r ieures  au  Dinantien. 

- Le S . 804 de Ferf ay donne, l u i ,  une 

indicat ion sur l a  l imite  d'âge infér ieure  des formations rouges. 

Revosant, en  d i s  cordance, sur l e  Houiller, el.les sont tér ieures  

ce t e r r a in .  

- Quelque s o i t  l 'affleurement étudiB, 

noks avons vu qu9 il es t  toujours recouvert, en dis cordan ce, par l e  

CGnomanien. 



Nous ne pouvons a t t r i bue r  aux conglomérats e t  tlmarbresu rouges 

qu9 un âge compris en t r e  l e  Westphalien e t  l e  Cénomanien, 

- L'étude gt rographique nous a 

montré que l e s  formations é t a i en t  d' origine continentale . Or, l e s  

seuls  dépôts continentaux, contemporains de cet te  période, que nom 

connaissons e t  dont l e  faciès  s o i t  proche de celui  observé, s9& 

tagent du Wes tpha l ien  supérieur j usqu'au Tr ias  suivant 1 es  régions. 

Les formations 6tudiées ne présentent jamais l e  

fa c i& typique- du Tr ias  des Vosges e t  de Lorraine. De plus , 
M. Ricour (1959) 8 monkré que lsanhydrPte se trouve sous des formes 

diverses "à tous l e s  niveaux du Trias germanique nour autant  que 

ceux-ci sont  rencontrés au-dessous de l a  zone super f ic ie l l e  où l e s  

eaux ]-*on dissoutev.  A aucun moment, nous n'avons trouvé d'anhy- 

d r i t ~  , Peuhê t r e  l e s  formations sont-elles dispos6es t rop  en 

surface ? Dans ce cas l e s  sondages de Ferfay e t  Amettes pourraient 

confirmer ou infirmer nos conclusions. Nous n'avons, rappelons-le, 

sucun renseignement concernant ces anciens sondages. M. Ricow a 

é t a b l i  avec précisions l e s  l imi tes  du Tr ias  dans l e  bassin par is ien : 

19extension du Tr ias  n'a jamais a t t e i n t  l e  N de l a  France. 

Par a i l l eu r s ,  il fau t  remarquer que l e  fac iès  des 

"New Red Sands tones" ou "Rothliegendetl des auteurs allemands, r é su l t e  

de l 'é ros ion des chaînes hercyniennes e t  surmontent les d é ~ ô t a  

houi l lers .  Cornne 1 9 a  f a i t  revarquer M. P. F'ruvost, l ' appar i t ion de 

ces f ac i&  rouges ne s e  produit pas partout  à l a  même époque e t  

peut d ibuter  d's l e  Wes tphalien supérieur (Ftruria M-irls , Grande 

Bretagne). Dans l e  N de l a  France, il est, logique d'admettre que 



ce t t e  appari t ion des fac iès  t l n ~ ~ ~ e a ~ ~  gr;s rougest1 a dû 6 t r e  précoce. 

De plus, Te pendage des couches e s t  tto~tjours relat ivewent élevé. Il 

e s t  &rident que l e s  formations rouges ont dû sub i r  l e  contre-coup 

drune phase orogénique. En aucune maniére, il ne peut s 'agi r  de l a  

phase asturienne de l9orog6nése hercynienne, La phase saalienne ou 

l a  phase pslat ine doivent a lo rs  ê t r e  tenues pour responsables du 

relivement des couches. Dans ces conditions, il fau t  admettre que 1 a 

formstion e s t  Saxonienne s i  l e s  mouvements tectoniques qu i  l 'ont 

a f fec tée  sont rapportés à l a  phase palatine, ce qui pa r a î t  impro- 

bable, o t  Carbonifère mo-ven ou s u d r i e u r ,  s 'ils sont rapportes à l a  

phaae saalienne, ce q u i  parazt plus logique é t a n t  donné ce que l 'on 

s a i t  au  s u j e t  de cette phase en Europe (P. Pruvost, 19% - Chj Delat t re  

e t  G. Waterlot, 1959). 

Notre étude p6trographique a prmis de montrer que 

l a  nature des g a l e t s  v a r i a i t  d9un affleurement à 19autro .  Ainsi, 

à Febvi-Palfart, nous l'avons vu, l e s  gale ts  sont  essentiellement 

de nature s i l i w u s e  e t  de grande t a i l l e ,  tandis  que par tout  ai l7eurs,  

où nous avons pu les observer, l e s  conglomérats présentent en grande 

majorité des gp le t s  calcai res  e t  de r s r e s  p e t i t s  ga le t s  de roohes 

s i l i ceuses .  Peut-être f a u t r i l  a t t r i b u e r  ces var ia t ions  dc faciès au 

f a i t  que nous avons a f f a i r e  des bassins de sédisenta t ion,  certes 

de t a i l l e  r e s t r e in t e  mais encore séparés l e s  uns des autres .  Les 

sédiments dé t r i t iques  r é su l t e r a i en t  de l36roqion de t e r r a in s  d i f fé ren t s .  

Les fragments, arrachés au socle,  s e  sera ient  déposés dans des 

bassins di f ferents  . Peut-être f a u t r i l  voir  dans ces brusques var ia t ions  



de faciès,  l a  consequence logique d'un rajeunissement des r e l i e f s  

au fu r  e t  % mesure de l e u r  cirosion. Dans ces conditions, l e s  t e r r a in s  

auraient  subi  des roajustements au cours de l a  s é d i ~ e n t a t i o n  grâce 

au r s jeu  des f rac tures  du socle paléozoïque. A cause de ces réajus- 

tetwnts, des roches d'âge d i f fk ren t  e t  de const i tu t ion di f férente  

ont pu, dEs l o r s ,  sub i r  l e s  ph6nmrn;nes p ~ i s s a n t s  de 19érosion de 

msnière concomitante. Ces roches ont pu, grâce 4u t ransport ,  se 

trouver & nouv: su  class6es. 

Les r é s u l t s t s  de nos snalyses granulotvgtriquos e t  

morphoscopiques ont  a t f e s  té l 'origine f l u v i a t i l e  des conglo~6ra t s  

e t  marbr~s  de 1 'Artois.  Dans ces condi t ims,  il fau t  que nous t en t ions  

de déterminer sp-t~roximstivemcnt 19 zone drain& par l e s  cours d'eau. 

De= hnothèses  son t  possibles : 

- La ?remi&re hypothèse consiste à 

penser que nous avons a f f a i r e  1 un résenu de p&usieurs va l l i e s .  

Cette hypothèse a u r a i t  l'avantage d'expliquer l c s  diffdrences de 

nsture des! ga l e t s  se lon  l e s  affleurements. Cependant, e l l e  s'accorde 

peu avec 1s. posi t ion géométrique des di f f6rentos  fortrations e t  force 

nous e s t  de nous tourner vers l a  seconde hypothèse. 

- Il e s t  plus plausible de %nser à 

une zone de drainage uniaue. Peut-être s 'agissait- i l ,  à l 'origine,  

d'un p l i  syncl inal  ou plus simplement d'un chenal. Il e s t ,  dans l e s  

conditions ac tue l les ,  impossible de l e  préciser ,  Nous sivong 3 t t r i b u é  

l e s  l imi tes  approximatives des formations rouges de l 'Artois de l a  

manière suivante r Limite S : Fosse de l a  Clarence, Floringhem, 

Nhdon, FebvirrPalfart ,  Greupre, Réclinghem, Dennebroeucq, S. d9Audincthun. 



Limite N : Fosse de l a  Clarence, Ferfay, Amettes, 

Cuhem, N de Bomy, Petigny, Nouvesuville, Fauquembergues ( f ig .  1) . 
Cet +e zone hypoth&fique englobe évidement tous l e s  t e r r a in s  do crits . 
El le  e s t  o r ien t& SE-?&?, c9esJ->.-dire approximative~ent dans 1s 

meme di rec t ion  que ce l le  des p l i s  synclinsux e t  anticl inaux de 

190rog6n&se asCurienne reconnus au S de 17 grsnde f s i l l e  du Midi, 

Les pendages des di f férentes  formations sont t o u j o ~ ~ s  sensiblement 

perpendiculaires S. l a  d i rec t ion  de 1 9 a i r e  de drainage de notre rgscau 

hypothétique. Peut-être ce$te zone se continue-belle vers l e  

Boulonnais ? La formation ante-liasique, découverte en sondage ii 

Framzelle dans l e  Goulonnais, constituee de marne, de grès e t  de 

conglomérat n9est p u t - ê t r c  pas tou t  b f a i t  i so lée  des affleurements 

de 18Artois .  De plus, l a  présonce de conglomarat discordant s u r  l e  

H o u i l l ~ r  (F+rfay, S. 804) -donc renfermsnt probablement dos g s l e t s  

de roches houillères- e t  l9absenco des ga l e t s  houi l lers  dsns l e s  

d i f f6rentes  qutres formations s i tuées  plus au NW daune mrt, c t  l a  

diminution de t s i l l e  des Fï6ments des d i f f6 ren t s  conglom6rsts au f u r  

e t  à mesure qu90n se  d i r ige  vprs l e  SE d9su t re  p w t ,  conduisent à 

penser que l'écoule-cnt a dû so f a i r e  du vers l o  SE. Ceci ne veut 

pvs d i re  aue dans 12  zone consid&r%e, l e s  t e r r a in s  soient  en con- 

t i nu i t é .  Il e s t  &vident qn9 i l s  furent  tJronqu6s, rabotés par l a  

transgression cénoni? nienne ou bien pncore l e s  bassins sédimentaires 

n90nt jamais e t6  en com~unication, 

En r6sum6, l e s  r é s u l t a t s  de notre &tude font  pencher 

pour a t t r i b u e r  une origine f l u v i a t i l e  e t  un âge csrbonifèro moyen 



ou sup6rieur aux conglomérats e t  marbres rouges de l9Ur to i s .  Cette 

hypothèse, qui s'accorde avec toutes  l e s  observations que nous qvons 

pu fa i re ,  ne s s u r a i t  ê tre  présentée comme dof in i t ive  tant que nous 

n'aurons pas pu observer de fossiles dans cds forvations. 



C O N C L U S I O N S  G E N R R A L E S  

Aprh  l e s  d6pÔts houi l lers  (Namurien e t  W e ~ t ~ h a l i e n ) ,  

'â. l a  f i n  du Westphslien, toute l a  région N de l a  France va subir  

des bouleverse vents considérablbes , Le bassin houi l l e r  franco-lxlge 

se p l i s s e ,  Il s u b i t  l a  phase orogénique asturienne de l'orogénèse 

hercynienne, Alors que dans l e  prolongement, dans l e  N de l a  France, 

du synclinorium de Namur (au E de l a  Grande Fa i l l e  du Midi) ss ins-  

t a l l e  une tectonique cassante, dans l e  prolongevent, on France, du 

synclinorZum de Dinant (au S de l a  Grande F a i l l e  du M i d i )  au con- 

t r a i r e ,  l e s  t e r r a i n s  dévoniens, carbonifèms e t  hou i l l e r s  se p l i s sen t  

ssns sub i r  de ruptures import,7ntrs. Aussitôt mise en place, cette 

importînte chaf ne hercynienne e s t  démanhade mr une puis s qnte 

érosion. Alors que dans Le synclinorium de Dinant, l 'érosion conduit 

à une péné~ lan - t i on  presque par fa i t e ,  au contrqire, su r  l e  bord N 

du synclinorium de Dinant, c9est-&-dire à proxivité immédiate du S 

de 13 Grsnde Faille du Midi, l e s  t e r r a in s  gédinniens (Pernes, 



Febvin-Pqlfîrt, ~ e n n e b r o c u c ~ )  vont const i tuer  pendsnt longtevps 

encore des sovmets hercyniens t r è s  i r r égu l i e r s .  Sur l e  bord S du 

synclinorium de Dina nt ,  une cre te  a n t i c l i n s l ~  gédinienne -appel& 

su  jourd3hui Ant ic l inql  pal6ozoïqus de Picardie (Bouroz, 1960)- 

consti tue une bar r i& aux  incursions mr ine s .  Au N, l c s  hquts 

r e l i e f s  de l a  ch-tine heracynienne s90pposent, eux-aussi, & toute  

t>entst ive de pénétrat ion de l a  mer du Zechstein i n s t a l l é e  en  

Angleterre, en Hollande e t  en Allemagne du Nord. 

Tout l e  N de l a  France, p l issé ,  montsgneux, e s t  

donc soumis dès l a  f i n  du Westphalien à une intense érosion.  Les 

regions que nous avons étudiées n9 échapmnt pas à l a  règle .  Le cl i-  

vs t e s t  subdésertique, e t  un réseau hydrographique t o r r e n t i e l  ter- 

poraire s ' i n s t a l l e .  Les cours d9eau charr ient  l e s  débr is  des t e r r ? in s  

d&voniens, 4inantiens e t  hou i l l e r s .  A 19E, wndsnt q u ~  s e  tervine 

l e  p l - i s s e ~ ~ n t ,  l a  chaîne s'&rode. Il s e  d&velo~ye ,  C2 Roucourt, d&s 

l e  Wes t~ha l ien  C une forvs t ion de e d m o n t ,  conglotnér?tique, rouge 

e t  noirp. Le pl-issewnf s e  propage vers 1 ' W  e t  7u Carbonifilre rnoy-en 

e t  s u ~ 6 r i e u r  se d6posent autour de t ê t e s  de rocher (Febv in-p l f î r t )  

ou en d i s  cordsnce s u r  l e s  t e r r a in s  dévoniens déjà  aras& (Audincthun) 

l e s  conglomérats e t  msrbres rouges de L'Artois. Donc, pendant que sur  

ce r t s ins  f lancs  montagneux se  dfposaicnt  dcs fmmations rouges e t  

noires (Rthucourt, S. 804 peut-être) r é su l t an t  de 196rosion des 

t e r r a in s  dévoniens, dinantiens e t  hou i l l e r s ,  sur d9  au t res  flqncs, 

l o i n  des dépôts no i r s  de ly époque namuro-westphalienne, l e s  f o r  

mations conglomérztiques nouvellement f ormkes é t a i en t  unique ment 

rouges (Fle chin, ~ud inc thun)  . 



L'érosion continue son oeuvre dest ruct ive  e t  cons- 

t r uc t i ve  à l a  fo i s ,  e t  il ne subsis te  b ientôt  plus qu'une surface 

hercynienne presque parfa i te .  Sur l e  bord N du synclinorium de Dinant, 

seuls ,  quelques sommets i r r&gul ie r s ,  r e s t e s  de 19immense chslne 

hercynienne, subsis tent  encore. 

II e s t  probable qu'L ce moment, nous wons vu pour- 

quoi, l a  r6gion a i t  subi  l e s  e f f e t s  de l a  phase saolienne. Les d6pôts 

rouges cîrbonifhres ç ont gsuchis e t  prennent des inc l in?  isons plus 

au moins importrzntes. C3est p u t e t r e  postérieurement à ce t te  époque 

de c r i se  que se  sont mises en place certaines coulées de roches 

volc-iniques révél6es en sondage dans l e  centre du synclinorium de 

Dinant (Bouroz, l m ) .  

A 1 9 a b r i  de toute incursion marine, l a  région que 

nous avons étudi6e res te ra  soumise aux e f f e t s  de 13érosion conti- 

nentale jusqu2 au Cénomanien. 

Au Cénom~nisn, l a  mer arr ive  à 19assau t  des derniers 

bastions démantelés de 1% zone l a  plus élevée de l a  chsine hercy- 

nienne, Le nivellevent de l a  chaIne e s t  d o r s  paracheve par l e  

retour graduel de l a  mer conquérante. Sur l e s  r e s t e s  de l 'orgueil- 

leux éd i f ice ,  s p e s t  mise W choir une pluie de sédiments c r é t ~ c é s .  

Pour l e  N de 13 F r s n c ~ ,  l ' h i s t o i r e  géologique n'est 

p.is nour autant  terminée. Sans cesçe, l e s  t r a i t s  de cette infime 

port ion de l a  Terre vont changer. Comme su r  l a  s oène de l a  b iosphbr~ ,  

s u r  1s s c h e  de l a  l i thosphére s e  joue un drame énorme e t  interminable. 

C'est au géologue dPexhumer l e s  chdnes ,  dc reconstituer l e s  mers, en  

un mot de res taure r  l e  Vrai visage de 1s Terre qui  pa r a i t  à l a  

plupart des hommes impassible e t  f igé.  



B I B L I O G R A P H I E  

BONTE (A.), 1960.- Origine e t  destin6e des d6pÔts super f ic ie l s  du 

Plateau de Verdrel (pas-de-calais) . Ann.Soc.G6ol . ~ o r d ,  

t.. LXXX, p. 910 

ROUROZ (A.), 1956.- Contribution à l 'é tude des f a i l l e s  épicrétac6es 

de l 'Ar to i s ,  Ann.Soc.G40l,Nord, t. LXXVI, p. 51. 

BOrJROZ (A.), 1960.- La s t ruc ture  du pal6ozoïque du Nord de l a  France 

a u  Sud de l a  Grande Fa i l l e  du Midi. Ann.Soc.Géol.Nord, 

t. LXXX, p. 101. 

BRIWYT (A .) ,1919.- Turonien supgrieur e t  Sénonien in f6r ieur  dans l e  

Nord de l a  France. Ann.Soc.Géo1 .Nord, t . XLIV. 

BRIQUET (A.), 1924.- Carte tectonique de 19Artois e t  des régions 

vois ines ,  Congr& G6ologique International ,  XIIIe session, 

Ligge . 
CAILLEUX (A.), 1943 .- Dist inct ion des sables marins e t  f l uv i a t i l e s .  

Bull .Soc .Géol .France, t . X I I I ,  p. 12 5. 

CAILLEUX (A .) , 1945.- Dis t inct ion des gale ts  marins e t  f l uv i a t i l e s .  

Bull.Soc.Géol.France, 5e sé r ie ,  %. X V ,  p. 375* 



CAILLEUX ( A . ) ,  1947 .- L 9  indice dg émoussé : d6finitZon e t  première 

appl icat ion,  C.R. somw .Soc.Géol ,France9 p. 250. 

CAROZZI (A,), 1953 .- Pétrographie des Roches Sédimentaires, p. 51. 

DELATTRE (ch,) e t  WATTFLOT (G. ) ,  1959.- Les forvations rouges e t  

ver tes  de Bréhpc e t  Plourivo. Ext r s i t .  Carte ~601, 

France, no 257, t . L N  (1958) . 
DOLLE (L.) , 1910.- TToir Gosselet (J.1, Dollé (L ,) , 1910. 

DOLLE (P.), 194.6.- Observations sur l a  des sables de 

l a  bu+,te de Laon, ~nn.~oc.Géol.Nord, t. LXVI, p. 87, 

DUPLAIX (S .) , 1958 .- Détermination microcopique des minéraux des sables 

F W T  ( R a ) ,  1953 ,- Voir Pomerol (Ch.), Fouet (R.), 19530 

W S E L E T  (J,), 1889,- Apercu général su r  l a  géologie du Boulonnais. 

p. 21, 

GOSSELET (J.) ,  1908.- Notes sur  quelques f a i l l e s  communes aux te* 

r a in s  cr6ta cique e t  h o u i l l ~ r  , Annasoc ,Géol ,Nord, 

t. XXXVII,  p. 92. 

GESELET (J.) e t  DOLLE (L.), 1910.- Pays de Ma+,ringhem. Etudes 

géologiques sur  l e s  affleurements dévoniens de l a  

Lys supérieure e t  s u r  l e s  enveloppes crétacées. Ann.Soc. 

Ge01 ,Nord, t. XXXIX, p. 9. 



GOSSFLFT (JO\, 1911.- Les Assises crétaciques e t  t e r t i a i ~ s  d8ns l e s  

fosses  et, l e s  sondages du Nord de l a  France. Etude des 

g f t e s  minéraux de l a  France. Fasc, III, Par i s .  

KRtMBEIN (W.C.), 1939.- Prefer red  o r i e n t a t i o n  of pebblcs i n  sedimen- 

t a r y  deposi ts .  Journ.Gèo1, t. XLVII, 7, p, 673. 

PObEROL (ch.) e t  FOUZT (R.), 1953.- Les roches Sgdimentaires.  Que 

sa i s - j e  ? p. 30. 

POUWET (JO) , 1950 .- Aplatissement des ca i l loux c a l c a i r e s  f l u v i a t i l e s ,  

Rev.Gdom.Dynam, no 3.  

PRUlTûST (P.), 1956.- La  hase orogAnique sas l ienne  en Fra.nce. Geetek- 

tonisches  Symposium zu Rhron von Hans S t i l l  e . 
S t u t t g a r t .  

RICOVR (J.) , 1359.- Ensr-ignement's t i rés  de 19&t,ude s t r a t ig raph ique  

e t  nal6ogéogra-hique du bassin de Pa r i s  h l P C ~ o q u n  

t r i a s i q u e .  Ann.Soc.G6ol,~ord, t. LXXIX, p. 18. 

SHAEFFTF. (R.), 1950.- Voir T r i c a r t  (J.), Shaeffer  (R.), 1950. 

STRAKHOV (N.M.) , 1957.- Mdthodes d9études des roches s6dimentaires.  

T .I. chap. III, p. 79. Moscou. 

TRICART (J.) e t  SMFF'ER (Fi.), 1950.- L'indice d96mouss6 des ga le t s .  

Moyen d 9  étude des syskè r t~s  d9éros ion .  Rev .Géom. 

Dynam, no 4. 



WADELL (H.), 1932 .- Volume, shape and roundness of rock p a r t i c l e s .  

Journ.Geo1, t. XL, p. 44-3-451. 

WADELL (H.) , 1936.- Volt~me, shape and shape pos i t ion  of rock fragments 

i n  opnwork gravel .  Geogr. Ann, p. 74-92, Stockholm. 

WAT~RLOT (Ge), 1953.- Vair De la t t r c  (ch.) , Wate r lo t  (G.1 1959. 

IP,NTWORTH (c.K.), 1922.- A niethod of measuring and p l o t t i n g  the 

shapes of pebbles. U.S. Geel.. Survey, Bull. 730, p. 91-102. 



- 6 8 -  

C A R T Z S  G E O L O G I Q U E S  

Carte g6alagiqu8 d6ta i l l6e  de l a  France au 1/80 000. 

Feu i l l e  S t  Orner avec Notice Explivative. 

Carte géologique dé t a i l l 6e  de l a  France au 1/80 000. 

Feu i l l e  Arras avF c Notice Explicative. 

C A R T E S  T O P O G R A P H I Q U E S  

Feuil l e s  s u  1/20 000 en courbes 

"::II - 4 Dcsvres No 7-8 

I I  5 Fruges No 3-4 

XII- 4 S t  Orner MO 5 6  

X X I I I -  5 L i l l e r s  No 1-2 




