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guirlande 
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"Par dessus tout cela,  q u ' i l  y a i t  

l'amour : c ' e s t  l u i  qui f a i t  l'uni- 

t é  dans l a  perfection". 

S t  Paul - L&. COL. ( 3 ,  14)  

AVANT- PROPOS 

Du jaun où L'on m e i  Le p ied ,  p o u  La phemiéhe d o d ,  h w ~  

"han" t&n de Zhae ,  à c e h i  où L'on a Le pLainAh de pouvoh p a l -  

pm Le héa&at de na a2.avaux h o u  La dome d'un ouvhage ~ p ~ é  & 

heeié, y ue d l  eddom2, de di6 ~ i c & E ~ ,  . . . que de décepZLom ne vien- 

nent pacl h u b d a  La joie  ide ! Néanmoinn, ghâce à La gevi;tieeeshe 
ei à La comphéhension de mon en;taunage, qlu AUX me hedonnen wwrage 
quand la mafivaition hembLa.Lt abaente, .tout ce l o t  de puZ..~% pmbLè- 

ma d u t  toujaum humonté. A u h i ,  avant . t t c ipo~é  de ma &uvaux, je 

a& heuneux d' expILimm, id ,  ma heconnainnance à hu;ta tu p m o n -  

n u  4uA. m'ont p& de L a  enttLephenhe et de Le6 mena à bien. 

Mamieu Le Phodesaeuh J .  DetrcoM 6u;t L'un d u  ens&- 
gna& de L' U n i v ~ L t é  de LARee 1 auquel je do& ma domalion .théotU- 

que e2 ma panhion ghandinaante de La Géologie. A ce m e ,  e.t pahce 

qu'AR accepta aunhi d' a h u h a  La phthidence du J u q ,  je lui adteshe 
m a  p h  vidh hemm&eme&. 

Momieun Le P h a d e t l i e u  A. C d e ,  de L'UnivmLté P i m e  

ei M d e  C h e ,  a bien VOL& acceptm de p&&pm à ce J w y .  Je 
hi A& ghé de L'honneu q u ' i l  m'a a ins i  témoigné. Je ;tiens à l u i  

m a m a  ma heconnainhance et metl hmmcLemevu2 Letl p h  b incéhu.  

MademoAn&e Le Phodesaeuh A. Fawte-Munei, de L'UnLvetr- 

4Lté dtOuag, a p é c L U X e  d a  phobLèmu de La géoLogie manocaine, et 
Momiu Le Pmdetlheuh J .  Pqu&, de LtUnLvm.Lté de LLUe 1, accep- 
tèhc9L-t égdement dtex&nm ce mémoAhe e-t de phendte p& au J w ~ y  ; 
je L a  en hemmcie vivement et L e u  ph&c?nte ma aevlA;Unen& L a  p h  

hapecteeux. 



Endin M o m i m  E c  Ko Sa&&, D h e c Z m  & DQpaPrRemevLt de GéoLog~e 

de l a  F a ~ ~ Q  deu Sccenea de Rabat, népondkt davohabLmenA 2 L%nuLta;tion de 

pagkccipaikon au Jwiy, Xho~gnavLe aimi de bon iv&é&&t eA de au 6ympaAlUe enveh 
l s k n  d a  mmbfia de hon co~tpa emeignaMR, Q u s 2  neeoive,, h m ,  L' expnunian de ma 

ulve gnatitude, 

M'acceptant CUL a d n  de aon Labonatohe, me condiavct L'&de géoLo- 
giyue de La négion de Taza, Mom~iun Ge Ouée me p m L t  de f i é a l i ~ u  un hêve do& 
anden, Je LP en nemucieo D e p u  p l u  de deux am,  2 encadna m a  h e e h m c h ~ ~ ,  ne 
ménageanX nc aon Remph, rti a u  eom& Xant 6uh Le X m a c n  yus au Labom-to~~~e, 
m'aidant Xad rnottdmenx que maté4,i&menA0 C s  U X  ù lu, enQin, que PreerLfl La 
;tache ingncLte de La comecAXon de ee mémoihe, Poun ka& e d a ,  LX m s  eu t  qnéabte 

de hi exp~metr cuijounds huA. ma neconnahaance La p h  pnodomde eA La joie que 

jsépnauve ù ;tPtavaieem avec un ;tel? "patPLon", 

Ce mhoxne ns  a u f t a i t  pu compLd ns  c r u ~ r u i t  p a ~  vu Le jow 

aam L'aide de apéciaeCA;ta: 

- Leu  u une^ dYAmmoutC;teu, ai,  nornbpteu~a, &,tent d é k e h n é u  pm 
M O M R A Q U ~ L  R o  du D ~ u n a y  (Smvice de La Cci~Ae géologique, Mir~&Xé&e d a  Mxna, 

Rabat) en ce yuA concane Ce Lia moyen, Q;t pm Momiew L'Abbé R o  Mo&wde 

(Fac&Q ccLthofique de Lyon) p o u  Re Lia hupC%leuhp Ce de4mm m1accepZa une 

hlLiRaene de joua à son labofiatohe, ahin de pmde&onnm m a  conncLc36aneeA 

pdQontolog~qua de e a  étageu, Je L a  phCe de bien voLLeoAtL accep;ta, i c i ,  LP 

expPteunion de meu aev&onem L a  p h  neconnaiRaavu2 

- J ' a $ n ~ ~ a e  Egdmtent ma nemm&meuttu à Movin~eun P o  Donze 
(UnLvmLté de Lyon] pou& La d Q ; e m ~ n d o n  d u  UaXxacodu du L L ~ R  moyen, acmX 
yu% Mom~euh Ro W e m L L  (Smei~ee  de La CcvLte géologique, M ~ d k Q h e  d u  M~ncu, 

Rab&) poun michodauna du MiocQneo 

- Endin Mo~heuh A, Enbuhi. (Che6 du SmvQee d a  Labonatohe~ de 

La DAv4nion d a  Minu eX de La Géologie à Rab&) aecepta, avec b~envQAReance, 

de pnenche Q M  chwqe L a  a n a l y ~ a  g & o & m q u ~ ;  je RLU en ô ~ h 3  pfm(iondheYLt 
neconnuhnant, Quant ù Madame fteuny, qui .  a ' occupa de La nZcrRinclXion de e u  

a n d q a u ,  mmci de aa ptromp22Xude eX de non acde A i  pnédeuAe. 



J'auhai hoin de ne pan oubfim Xou6 m u  coUéguu du Laboutohe 

de Géologie dpLne de la Fa&& d u  Sciencu de Rabak, quA. duhanit Xo&e La néa- 

&a;tion de ma &ava~cx ne cuaènent, pair l e m  ami;tié, d ' e n c o u ~ g m  l e  " pu5i - t  

dmka " de l'équipe. Je Lem adnuae m u  nemwciemem L u  p h  chaleueux. 
EX p h  paki%w.iXétLement à mon ami Ed. LavXe;  p o u  m' a voh  d a i . t  pah,tagU b u  

connainaancu swr Le Mayen-Man, p o u  m'avoh accompagné a u  Le X&n, endin 

pou  .tout ce qu'AR dA;t à mon égmd, ;taujounn avec g e w u a e :  MaCi! 

IL me 6au.t a o f i g n a  Ca compnéhemion du Minh;t&e d u  Minu de 

Rab& q u i  en La pmonne de Momiewr A. Boudda, Vhec i teu  du Sav i ce  de La CcWe 
géologique du Mmc,  dacARi;ta ma pnemiène minsion, aimi que ceRee du C d d  

MuAapha q u i  d a m u  mon hébmement et mon &bne dépLacement à Ltin;t&-Leuk 

du C a d e  de Taza. Qu'& soient nemmci& ! 

Je voudhain I t m i n m  en adtruaant une peu ée amicale à L' e m  embte 
d a  habdvi;tb du v X a g e  de Ra QL Ma eX en pah;ticuLim à Sodami Boujda, eX à 

son époue MiXika, d o n t  La c h d m  de C' accueil m'a Xoujom nécondohXé. 

Mamieuh et Madame R. Vandenmmch, M u s i e m  M .  Ducmueau &t 

L. G M  m ' o n t  appom32, CUL Matroc, L m  a o d e n  m o h d  et ma;tiXQL. Ce mémohe 

u X ,  p o u  moi ,  l' occanion de LU hemmdm bien sincétLement. 

Mademo.belXe Ch Mfim & u ; t ' n é U m  en peu de. t empa,  et dam deil 

covuktiom ~LLd~icieu, main Xoujounn avec Le n o h e ,  un k n a v d  de quaei;té. Je 

&UA h w e u  de l u i  e x p h m ,  aimi qu'à Xout Le PmonnQL Xechnique de L'U. E.R. 

d u  Sciencu de l a  T m e  de LIUkvmA;té de U e  1, d o n t  C'aide b u t  déXemi- 

nante, ;to&e ma g/raf;i;tude. 

Comment p o W -  je endin ;temineh c u  nmmcieme& et entama 

ce mémohe, sann y anaodm Xous ceux q u i  me sont c h m ?  EX ZouA apécidement 

m u  Parrevi;tb, a o d e n  de Xou;t im tan t ,  nam L a  a a d d i c u  de q u i ,  Le pnaent 

ouvhage, eX ce q u ' a  hepkaente, n t u a L t  pu A&e env.bagE. Je ne a& 
jamain anaez Lem mo&m mon hemmLkment e-t ma neconnainaance. 



Le phénent ouvhage s e  h a p p ~ h &  à L'é.tude b&&ghapGque &t h l t r r u a d e  

de Ra patL;tie a e p ; t e W o n d e  du Moyen-Ma, nh;tuée au S de Taza. 
Dam c&e hégion, L a  deux ghandh domainen dinf ingué~ dam Le Moyen - 

M a s  (Cau6ae peu dédotuné et Mo y e n - M a  p U a é )  a ' addhontent. C&e LbnXe d "  

addhontment wmLLtue une voie a&tuctuhaee majeune: L'accident nahd moyen - 
aCtasQue de G. C o l a ,  

Le W Le p l u  cahac;tWfique de L 1 & v o U o n  aédunentahtte & ;tec;ta- 

nique de ce aec;teun panait  &e L1in;tOne Riainan e m e  deux phénomèna: 
7 ,  Ren accideuttR aont contempon&m de La n&dhent&an; 
2 .  R'individuaeindon den zona pdéogéoghapkiquu u;t dandion de 

R' exin;tence, au niveau du socle, de f igna  ;te&oLUyua h é a d v é e ~  

LU C O W  Cb d2M)3b d p h h .  

k v l c l i ,  L a  phénomènu a ba avéa ,  ;tant a édimentahttu que ;te&oniqua, ao  nt 
d a  hépoma à den  aoU&aRham chun;tdu dam un domaine pdéogéoghaphique 
&pin a h é  à La fih;te du Cause, Uément de l a  Macta mahocaine, &t du b u -  

Lon moyen-aX4la?liquee 

S 'agi~aant  du T&ia ,  une p h d è h e  pé&iode de dCR;te~ion chungde coh- 

napond à La mAne en pLace d'un m a g m ~ m e  ; t h o L m u e  cowZ.nentak?. L ' amohce 
du aARean moyen-&aique pm& a v o h  à c&e époque une m h e  campaabLe à 

c m e  de 1' ac;tu&Le Mm Rouge ou du GoLie Pmique .  

Pendant Le Jutaaique, La héa&vaRhon dlacchdenAx de n o d e  conduh;t à 

Ltindividu&&on: a )  - de huuah-~ovd à a&dCmentdon héd&e, y u  évoRuent 

en antCceinawc, 

b )  - de zona d' accumul&on nécümentahtte à L' onigine de 
v a t e n  aRtrucltuhu h y n f i d e n .  

La accLdevu% qui. R a  aépment, vont, comme indiqué p . 5 ~ ~  haLLt, j o u a  

pendant La hécüment&on, L e u  jeu ;tec;toni.que a i t  double: 
7 .  v&cd,  ct La caméyuence &ec/te ne & a d d  pm d u  phénomZn~ 

de hemanCemeMAn s é h e n t a h u  en maae (méga-nhpinga dam L u  
zona d '  accumdatian aédimentahe; éboulmendx de d d a h e  à 1' 

aplomb d a   du; Lacuna de 4 édimentdon; din cohdanca pho- 
g h a h i v ~ ;  . . , ) ; 



2 .  hoGzontaL, e.t Lem jeu en décnochement ( a i 2  que, pehpendicuR~e-  
ment à ta dihection de con;trt&nte m ~ u m ,  un débd sckinteux ne 

Loccdhe dans den ~anrmaAiom mahnewa au pahage d a  accLdem 
pGncLpaux. 

L' exAtence d'un atyLe tangenLiel (newuvheme& Locaux comta;tGh au 
niveau d t é c ~ a  d4ontaea jbnnavct L a  @iUen  m a j u u )  n 'inscni;t bien 

d m  Le w n t a t e  de phénoménen de caLLeinbement, d o n t  ce n' a k  qu'une man&$a;ta- 
f i a  n 4 eco n d d e .  

A L' é c h a e  rtégionde, t e  ~ i X b n  moyen-&aique vo i t  bon devevh  
océanique avanteh avec La din du Lia i n d w e m .  1 1  évolue en e6de.t en a&pLe 
zone aubakdente imka-chatonique junque et y wmpnin au Bajochen indeh ieu ,  

t m e  nhmXgnapEque Le p u  nécent neconnu dam la négion EZudiée. 
A LtLnte/tiem de c m e - c h ,  Ren phénoména tectoniqua donc bien 

pnog/ taaida et unLinus, et ce n o n t  eux qui wndi;tiannent Ra bédunent&on. 11 

nt ait donc p h  ~ouhai;table de dinfingum d u  p h a a  de dédoh.ma&Lon majeme 
aépaitéa pdrt d a  pédodu  de nepon. 

'IL va h u m  d h e  que L a  p h a a  X & & t u ,  pamXcufi&etnent p d d a m %  

dam Le domaine ~ d & n  pmche, o n t  aans d o d e  eu Lem &aduc;tion, d i d d i d e  
à d é c d e ~  dam c&e pontion du Mayen--, c&e-cL appah& abeM/ti&emevLt 
comme p W e  intégnante d' un b a 4 i n  4 édimentaVLe 4 yntec;toni.que au s e m  d' 

Arcthaud F. e t  a l .  ( 7 9 7 7 ) .  



The pnuevct wahk A a aahdghaphic and aa%Le/twd altudy afi t h e  natr;thmn 

pcuc;t a f i  t h e  Middee-AMa, loca;ted South afi Taza. 

l n  t C U R  mea,  the  Awa v a t  land-manau dinkingubhed i n  t h e  Middle-A;tea 

( tabu lm Caunae and the  dalded Middee-Man) atand i n  appaaiAian t a  each athm. 

T h 2  LhLt ad oppaaLtLan fiorna a maioh nRhuc/tuhd ~ea;tuhe: t h e  nahthmn Middle - 
Aaan accident 06 G. C a l o .  

Thme i~ a dade  canneaXan b&een t h e  &,va deZadng phocaaa th& A eema 

t a  be t h e  m o a t  chat~ac;t&kcc fiea;luhe ad t h e  nedimentmg and RectanLc evaluaXan 
ofi t h e  mea: 

i. the  a c c i d e w  m e  contempahaneauh WAJth the  aecümentation phOC&Ah; 

G. the hn&viduaeizdan a f i  pdeage~ghapkicd zona depend on t h e  exh- 
tence, a;t hack- baltitam leve l ,  a 6 tec;tonLc f i n u ,  heaaXva,ted dwLing 

the Alpine hevalu;tCon a g a .  

l n  a hoht, t h e  abamved phenamena, &hm aedimentahy a h  teckanLc, ane t a  
be comhdmed an nkndvlll 06 t h e  orrunt i n  a pdeageaghapkicd and alpine f i i d d  

t o d X z e d  an the  bohdemne 0 6  t h e  RabuRan C w a e ,  wkich A pcud  a f i  t h e  Mamocan 

M a a a  and ad t h e  Middle-AMan Rhench. 

Aa d a h  an t h e  T L L ~  An cancehned, a d.innt p&od ad d h t e m i a n  a f i  t h e  
aunt &awa the  com;tijt&an ad a c a n L i n e W  t h a & d i A c  magma. l n  i h  pnCmevd 

atate,  t h e  Middee-AHa Rhench appecm t a  be fihe the  pnaent day Red Sea a h  t h e  

P w i a n  GuRd. 

Dwting t h e  Juhanaic, t h e  h ~ ~ & i v & ~ n  ofi t h e  hack-baltitom accidenh le& 

;ta t h e  individu&zdon: a )  - ad nha.Uawa wLth t h i n  aecümentdan, wLch deve- 

l a p  i n t o  avi/ti&nu, 
b )  - and afi zana afi t L c k  necümentany accwnulaZian, 

wkch  genuute  lange a y n f i n d  ba%Lc;tWLu, 

Aa ahown abave, the  aedimentany ptrcrcua wARe ac;t an t h e  i n t m p a c i n g  

accidemb, acwhding ;ta a d u d  tee/tanLc neacCLan: 
L, vuuXc&y, and t h e  h e c t  canhequence w L U  &i.m a& t a  be t h e  phe- 

nomena ofi mana aecümentmy neadjuh;tmenh (auch an mega-ahpingb 

whmevw aedimentahy d e p a a d  ane ka be dound; lunchf ida  afi d i a f i a  
dnam avmhanging &dga; gaw i n  a ecümentdan; paaghaaive 

dincandanca;. . . ) ; 



.ü. ha~zonita5j,  and ;th& aAheah-a&p &uLt UA- i n  achAtoai..Cien 

d a a i 6 i e d a  ~ m W a  whlch m e  embedded pmpencKu.h t a  the chec -  
4ion od m ~ w n u ~ ~ e n a  i n  m&y ~anmcdions 2bwugh which maLn ac&- 
de& dahced th& way. 

The &;tence ad a tangen.tid a.tgLe (Local o v u & ~ . ~ ~ ~  dound on a Leu& 
luiith 6nanXa.l alab4 wkich manh a& t he  majoh daut-th ) ,jaeed i n  ;the p a ; t i t m  0 6  a&- 
ding phenomena, al( wkich Lt LA mitking b& a by-pmduct. 

On the  neganat a c d e ,  t h e  büddee-A,ttas &ench da& ;ta devdop a wouRd- 
be ocean, by t h e  end 06 t h e  Lowa Lia. A.t a m & a  06 dac-t, .i;e g e n W e d  a 
m a e  nuLdual aubaiding LW-cna;ton.Lc zone a La;te ab ;the Lowa Bajodan, ;the 
m u ~ t  necent a&a&igmphLcd tm kwwn i n  ;the invesALgaXed mea. 

I ~ i d e  t h e  Lclrtten, na;tha ;than a auccaaian 06 chtort6ion p h a u  i n ; t a -  
hupted by pm.Lad6 06 &en& L& un Lay t he  a&esa on t h e  da& th& t h e  tec;tanLc 

phenomena m e  bath pgne6aive  and can&huaua and ;thcd Ahey c o ~ o n  ;the ae&- 
mevl.tatian p h O C a 4 .  

I d  Lt gaed uM;thou;t aaying Zh& the  T d a n y  p h a u ,  pam5LcuRaMg 
powmduR i n  ;the vmy neatr Rid have doubiteaaly had the in  ;tnan&taaXon -- diddL- 

cul3 Zo U d a a e  Ln t h i ~  poh;tion ad t h e  Middee-Aitea -- ;tkib &anbLaR;ion 
a p p w  aaentLaUy a patrct and p m c d  od a agniteatanic aedimentmy b a i n ,  

acwnding t a  Ahthaud F. e t  ai. ( 7 9 7 7 ) .  





Ce glaa4CWLe den  i t m e n  m a b u  et b u ~ b & e ~  ( b )  , m p l a y é h  dam c d  o u v q e ,  

enit Lahgment L n ~ p h é  de c e k  donn& p a g  H o  T W U L  1 9  936 ,  p p ~  95-97]. 

A h  = aoWLce, 

~ ? t  ( b )  = L a  e n d a m  deo 
Aouda = jumevLt, 

Arba = quat'Le, au mmchedc, 
Bab = pohte, CO&. 

 eld da = blanche au o u d e  
Bou = phe .  
Daya = cuv&e &mnée ac eaux 1 

peuvent a accumula itempa- 

~ & m e n t .  

Dar = m d a n .  
Djebel (au j b e l )  = marttagneo 
Douar = ghaupe d e i t e n t a ,  vLUage. 
Doum = pcdm&h nain (chamaerops 

huml l i s )  . 
E l  = l e ,  La, l e n .  
Guerba = (une) au;ttreo 

I f r i  ( b ) =  caumne, grnaXe ( ï f r i  ou a t t o  : 

= grnaXe du vent, ahcgine du 1 

Jor f  = ~ d a u J e o  
Kern = COhne, pico 

Ksar = viLhge  dantcd~é. 
Koudiat ( p l .  ) = ~ 0 f i n e A ~  M U m d 0 ~ .  

Kraker [ p l .  ) = UmüA de p ~ i W ~ e n ~  

Ma c eau. 

Medina = v i l l e  mabeo 

Mer J = mm&. 
Moulay = ltifhe de noblenae. 
Nesrani = é;t/rangeh. 
Oued = Bleuve, hiviéneo 

Ras = ItZXe, au cap. 
Rhozlane ( p l .  ) = g a z & & A .  ,' - -< 

Sebt = Gep~> au aumedi, 
(_ 

~ ï d ï  = EqLUvdevllt de: "man m d -  
lm"; R ' anploie devant 

Le nom d'un noble au d P  

un bainXe 

Souk = mat~ché, 
Tazarïne ( b ]  d i g ~ U ' l 0  

Taddert ( b ]  = mCLhon, V&age0 
Tazekka [ b ]  = m ~ h a n ,  

T i z i  Ib)  = col, puauge (pmbable- 
me& Z i  L'onigine du nom 

de La v&e de Taza).  



GENERALITES 





I o  - PRESENTATION GEOGRAPHIQUE 

2 
La région étudiée, d'une superficie de 500 km environ, se situe dans 

la province administrative de Taza, EPPe constitue la partie la plus septen- 

trionale de la chalne du Moyen-Atlas (fig, Pl, Elle est centrée sur la planne 
du Chlker, oü B%îver s'installe une daya, 

Le Chiker est une dépression à fond plat, au S de Taza, située au coeur 

des massifs montagneux du Moyen-Atlas septenkrfonal lesquels dominent cette 

ville et limitent aussi, de façon brutale, la plaine tertiaire de Guercif, 

partie occidentale du couloir de Taza Zi Oujda, 

Au SE de la daya, une région plissée (Y 600 m d'altitude) vient buter 

contre les contreforts des chalnons les plus orientaux de la chaîne moyen-atla- 

sique qui culmine 2 plus de 3 000 mëtres (jbel Bou 1bPane)- 

Au NW, le terrain étudié est limité par les reliefs du jbel Tazekka 

( 1  980 m) qui, soulevé 2 Ivête tertiaire, permet lYaffkeur~ment des formations 

paléozo?ques, 

Le secteur étudié est traversé par la route secondaire no 311, qui, au S 

de Taza, sPGlëve rapidement dans un paysage rocheux parsemé d'oliviers et de 

chênes-verts, Du fait de Pa pente très abrupte, on découvre ainsi un panorama 

de la ville et des collines blanches moutonnées du Prérif" Au col de Bab Metkk 

( 1  344 m), la route débouche dans la vaste dépression du Chiker, ceintes par 

dvlmposantes falaises calcaro-dolomitiques, Un régime karstique tr2s actif fait 

que gouffres, grottes, circulations souterraines des eaux, pertes et résurgen- 

ces-,,, sont monnaie courante, "Le gouffre de Frio~ato,,~ est Zi notre avis le 

plus beau qui se puisse contempler", écrivait N o  Casteret, "Pvimpression de 

profondeur y est écrasante et l'on se sent infiniment petit au pied de ses mu- 

railles cyelopéennesv'. 

Les saisons sont ici trës marquées, tant au point de vue des Températures 

que des précipitations. Le caractère montagnard s'affirme, autant par la faible 

moyenne annuelle des températures (- 10'~) que par le total élevé des précipi- 

tations (- 1 500 mm), Il gsle, tous les ans, plusieurs jours par mois, d'octobre 

à avril, LPemn;g?&g est fréquent de décembre 2 avril, 

L'habitation du montagnard est généralement humble et exigüe, Elle est 

toujours très basse, construite avec des matériaux pris sur place, 11 skgit, 

pour la plupart du temps, de maisons de pierres, couvertes d'un toit de terre 

argileuse rouge, qui se fondent dans le paysage, L'habitat est trës dispersé, 



les nombreux dars isolés en témoignent ; parmi les plus importants, signalons 

celui de Ras el Ma : site agréable par son point de vue et ses cascades corres- 

pondant à la résurgence des eaux du Chiker, 

Seule Pa cité de Taza, chef-lieu de province, a les caractéristiques d'une 

ville nouvelle. La vleille ville, ou médina, est une véritable citadelle bâtie 

à l'extrémité d'un plateau escarpé ; elle commande le débouché du couloir mon- 

tagneux qui sépare le Rif du Moyen-Atlas, formant la célèbre "trouée de Taza". 

Cette position stratégique exceptionnelle a valu à la ville une vocation mili- 

taire ainsi que le qualificatif de "Taaa la far~uche"~ 

AuJourdwhui, 5 proximité de Pa route principale no I,de la voie ferrée 

qui relient le Maroc 5 l'Algérie, Taza est un gros marché agricole OC les acti- 

vités traditionnelles d'artisanat sont encore florissantes, 

11, - H I S T O R I Q U E  ET CADRE GEOLOGIQUE 

A, HISTORIQUE 

Je ne ferai ici qu'un rappel des principales étapes des études géologiques 

se rapportant au secteur étudié dont l'étude de détail ne fut Jamais abordée, 

hormis dans quelques monographies portant sur des centres d'intérêt limité (hy- 

drogéologie, géomorphologie,,,), Dans des ouvrages portant sur le Moyen-Atlas 

sensu Zato, seules quelques indications d'ordre général s'y rapportent, 

Le Maroc tout entier fut parcouru par L, Gentll ; dans les pages de ses 
11 voyages géologiques", on trouve les premières observations concernant la région 

de Taza et l'apparition du terme de "Détroit sud-rifain" (191 1 à 1918) dont il 

est le créateur. 

Tout d'abord, s'intéressant également au Détroit sud-rifain (1928), puis 

au couloir de Taza 5 Oujda (1931), le docteur P o  Russo publie, en 1935, une 

monographie sur la géologie de la daya Chiker et de ses abords, Son propos est 

illustré d'une carte schématique au 1/150 000 environ. Plus tard, iP s'intéresd 

sera à lvhydrogéologie de cette région (1936). 

Nous devons 5 Ho Ternier (1936) lkssentiel de nos connaissances sur le 

Moyen-Atlas septentrionale A la suite d'une remarquable étude stratigraphique 

et tectonique, 11 compare cette chaîne au Jura tabulaire et au Jura plissé, et 

propose de la subdiviser en deux parties : au NW, le Causse moyen-atlasique, 

et au SE, le Moyen-Atlas proprement dit, En 1938, en collaboration avec 



W. van Leckwijck, il publie quelques observations suceintes sur la partie SW de 

la feuille de Taza au 1/100 000, 

La géologie du massif primaire du Tazekka fut débroussaillée par Ph. Morin, 

Il s'intéresse également 2 la bordure occidentale de la région étudiée et nstam- 

ment au miersgranite de Boujada (1948). Son travail est illustre d'un schéma 

géologique au 1/100 000 de la région située au N de Bab bou Idir, De nombreuses 

observations de ce géologue demeurent malheureusement inêdites, telle Pa carte 

géologique de la feuille de Taza, au 1/40 000, gtablie avec le concours de 

Go Colo. 

Dans le cadre de son ouvrage sur le Moyen-Atlas septentrional, G. Co10 

(1961) précise, en outre, la stratigraphie du Jurassique de la "premisre ride 

anticlinaleY' 2 laquelle appartient la région étudiée. Il propose l'esquisse 

d'un schêma structural au I/500 000. 

Une intéressante étude gêomorpholsgique de la daya Chiker est publiée en 

1964 par Co Ek et L, Mathieu (cartes au P/100 000), 

Enfin en 1975, D o  Leblanc étudie le Rif externe oriental au N de Taza, 

0, CADRE GEOLOGIQUE 

La région étudiée constitue, pour l'essentiel, la terminaison septenrrio- 

nale des structures du Moyen-Atlas, mais se situe à la Jonction de trois grands 

domaïnes structuraux (fig, 2 ) ,  qui, du N au S, sont : 

- le Complexe prérifain méridional, 
- le Détroit sud-rifain, 
- le Moyen-Atlas septentrionalr 

Ce terme, adopté en 1969, désigne les marnes miocenes contenant dans un 

grand désordre des éléments remanies, 2 l'état de blocs, de taille et dvâge tres 

variables, Lui correspondent, dans le paysage, les collines arrondies aux 

formes molles de la partie septentrionale du secteur étudié- 

Il s'agit d'un ollstostrome dont les conditions et lvage de la mise en 

place sont encore @ontroversês, 



Fig. 2 ; Cadre gédogique de la région étudiée. 

(d'aprés la carte géologique du Maroc au 1/500 000 1 

- DOMAlNE MOYEN-ATLASIQUE - 

' m: 7 .  ., 
I 
\, LiLi. 
b.. k l t a  quaternaire. 

b Lias moyen -supérieur. 

UIUII Lias inferieur. 

Massif primaire du Tazekka. 



2) Le D é t r o i t  s u d - r i f a i n  

Défini dès 1911, par L. Gentil, ce terme s'applique à la dépression ter 

tiaire qui borde le domaine prérifain au S. C'est un peu à 1'W de Taza que ce 

détroit subit une striction ("trouée de Taza"), délimitant ainsi les formations 

du saïs à l1W, de celles du couloir de Taza-Oujda à 1'E. 

Les terrains miocènes qui le constituent sont discordants sur les struc- 

tures moyen-atlasiques qu'ils oblitèrent, 

3) Le Moyen-At1 as sep ten t r i ona l  

Ce dernier domaine, le mieux représenté dans le cadre de cette étude, se 

subdivise ici en trois parties : 

- le massif primaire da Tazekka, 
- le Causse moyen-atlasique subtabulaire, 
- le Moyen-Atlas proprement dit, ou plissé. 

L'étude du massif du Tazekka, sur lequel viennent s'adosser les deux autres 

parties, ne sera guère abordée dans le cadre de cet ouvrage. 

Les formations mésozoïques atlasiques sont constituées de calcaires et 

marno-calcaires liasiques, pour l'essentiel, reposant sur des dépôts argileux 

d'âge présumé permo-triasique, entrecoupés d'épanchements doléritiques, L'acei- 

dent nord - moyen-atlasique sépare le Causse du Moyen-Atlas plissé. Un réseau 
de failles fort important découpe la région, ce qui a permis à W, van Lechi~ck 

et He Termier (1938) d'affirmer : "au NE de la boutonnière (du Tazekka),,,, se 

place la région du Chiker, pays de Permo-trias et de Lias, haché par de nombreu- 

ses failles et où les phénomènes karstiques jouent un grand rôle". 
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LES TERRATNS PALEOZOZQUES 

- CHAPITRE 1 - 
LES TERRAINS PALEOZOQUES 

1. - INTRODUCTION ET GENERALITES 

II. - DESCRIPTION DES FACIES 

1, - INTRODUCTION ET GENERALITES 
Les terrains paléozo?ques affleurent largement,à 1'W de la région consi- 

dérée,à la faveur d'une boutonnière, correspondant au massif du Tazekka ( 1  980 ml, 

allongée suivant une direction NE-SW parallèlement à la direction de la chaîne 

moyen-atlasique. 

Ce massif primaire a fait l'objet de nombreuses recherches (en particulier 

par Ph. Morin) ; d'autres sont en cours de réalisation (cf. travaux de Ch. Hoepf- 

fner, à paraître). 

Ces formations paléozoïques, observées à la faveur de cette étude, n'ont 

pas été étudiées d'une manière détaillée ; je me contenterai d'en faire une 

description lithologique. 

II. - DESCRIPTION DES FACIES 

A. LES SCHISTES 

La bordure sud-orientale de la boutonnière du Tazekka est constituée,à 

l'aff leurement, par de puissantes formations schisteuses monotones, a£ fectées 

localement d'un léger métamorphisme régional. Elles sont traversées par un poin- 

tement granitique (f ig . 2) hercynien riche en minéralisations. 
Elles ont été attribuées, avec doute, au Viséen inférieur après la décou- 

verte de plantes dans les "schistes du Tazekka" (Morin Ph., 1948b). 
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Ces s c h i s t e s  s o n t  surmontés p a r  un complexe vo lcan ique  a n d é s i t i q u e  a t t r i -  

bué au Viséen s u p é r i e u r ,  p a r  a n a l o g i e  a v e c  l e s  s é r i e s  du Mekkan e t  de  Djerada 

(Morin Ph., 1960). 

B. LE "MICROGRAN ITE DE BOUJADA" 

A l l W  de l a  r é g i o n  é t u d i é e ,  l a  majeure  p a r t i e  des t e r r a i n s  pa léozo ïques  

e s t  c o n s t i t u é e  p a r  l e  "massif de m i c r o g r a n i t e  de Boujada" (Morin Ph. ,  1948a). 

C e  d e r n i e r  s ' é t e n d  depu is  l e  j b e l  Timsennt (au  S de Bab bou I d i r )  au SW, jus- 

qu'au d e l à  de l a  maison f o r e s t i è r e  d 'Aïn Khebbab au NE. C e t t e  roche p r é s e n t e  

une a l t é r a t i o n  e n  b o u l e  à l a  manière d 'un  g r a n i t e  (cf. c a r r i è r e  de l a  Koudiat 

Boulahdayene, au  NE de l a  maison f o r e s t i è r e  d l A ï n  Khebbab). 

plagioclase 

corrodé 

l LUMlERE ANALYSEE WLARISEE 1 

~iot ite 

, més 

2 lmm 
I J 

Fig. 3 : Lame mince dans le microgranitem 

de Bou~ada (76-DD 571 



LES TERRAlNS PALEUZOl@iES 

Au microscope (fig. 3 ) ,  elle montre des phenocristaux de quartz corrodé, 

de plagioclase (albite-oligoclase), dYorthose et de biotite altérée en chlorite, 

ainsi que. des débris anguleux de cristaux divers, La mésostase est constituee 

par du quartz et des feldspaths alterés, finement grenus, ou par une pâte essen- 

tiellement hyaline pouvarnt montrer des structures fluidales, 

CeY'massifl' est riche en ericlaves schisteuses fossilifères déjà décrites 

par Ph, Morin (op, cite), et qui ont été retrouvées, Cet auteur signalait déja 

que la roche sédimentaire de ces enclaves, complètement enrobées dans le "micro- 

granite", n'avait subi aucun métamorphisme, 11 précisait encore : "cette absence 

de m6tamorphisme s'observe GgaPement au contact des nombreux petits sllls qui se 

rencontrent dans la partie nord-est du massif du Tazekka" (ibîd, , po 75). 

Je signalerai également que ces "enclaves" sont de taille trSs variable : 

microsçopiques à plurimétriques, En effet, les quelques lames minces, que J'aî 

pu faire tailler dans cette roche, m'ont toujours livré la présence de fragments 

mlcroseogiques de phyllades non transformées, 

Il semble donc qu'à la lumière de ces observations, il faille abandonner 

le terne de "microgranite" adopte par Ph. Morin pour désigner cette formation 

volcanique acide et qu'il faille plutôt rechercher une dénomination du genre : 
II complexe volcano-sédimentaire acide", pour désigner cette étrange association 

de roches: sédimentaires non métamorphisées, à toute échelle, au sein d'une roche 

ayant l'aspect d'un granite, 

La mise en place de cette formation est postérieure au Viséen supérieur 

(qu'elle remanie en "enclaves") et antérieure au "Pémo-triasYY uuirtomm discor- 

dmt, 11 convient donc de la situer dans le CarbonifSre supérieur, probablement 

en association avec le volcanisme andésitique (Boepffner Ch,, çsm~~nication 

orale), 



- CHAPITRE I I  - 

1 LE 'PERMO-TRIAS' 1 

1. - GENERALITES 
II. - DESCRIPTION LITHOLOGIQUE 
III. - CONCLUSIONS 

1 .- GENERALITES 

Les formations rutilantes marocaines comprises entre les terrains hercy- 

niens et le Lias sont attribuéesclassiquement au "Perme-trias", terme cri% en 

1914 par L. Gentil. Depuis lors, nombre d'auteurs ont essayé d'apporter des 

précisions stratigraphiques. 

S'il est vrai que ce complexe a livré des flores fossiles : 

- WaZchia piniformis Schl., rapporté à l'butunien (Termier H., 1936), 

- Vo'oZtzia indiquant le Trias (Termier H. et Termier G e ,  1948),.. . 
il s'agit d'observations ponctuelles, toujours géographiquepent limitées. Elles 

ne permettent donc pas d'établir une stratigraphie applicable B l'enremble du 

Moyen-Atlas, encore moins à l'échelle du Maroc tout entier, où des facits iden- 

tiques sont connus. 

Le "Permo-trias" du Moyen-Atlas présente généralement l'association de 

trois termes : détritique et argilo-salifère à la base, basaltique dans la partie 

moyenne, argilo-salifère au sommet. 

Hormis l'absence du sel, le "Permo-trias" de la region étudiée s'in%ègr,e 

bien 3 ce schéma. 

En l'absence de faune, les limites inférieure e t  supérieure restent donc 

imprécises, "mais l'essentiel semble appartenir au Trias supérieur, sans que 

@oit exclue la présence du Trias moyen à la base, et surtout de l'Infra-lias 



au sommet" (Michard A., 1976). Dans les chaînons atlasiques du S de Taza nous 

verrons (p. 20) que les premiers niveaux calcaro-dolomitiques apparaissent in- 

tercalés au sein des argiles rouges sommitales. 

Dans le cadre de la région étudiée, ces séries n'ayant livré aucun fossile, 

je garderai le terme volontairement imprécis de "Permo-trias" auctomun. 

II. - DESCRIPTION LITHOLOGIOUE 

Le "Permo-trias" est nettement discordant sur les formations paléozoïques 

qui lui sont sous-jacentes. Cette discordance est visible au NW de l'alignement 

montagneux constitué par les jbels Bou Slama et Bou Messaoud, c'est-à-dire sur 

ce qu'il convient d'attribuer à la terminaison orientale du domaine du Causse 

myen-atlasique, là où la tectonique est encore relativement calme. On y voit 

le "Permo-trias" reposer leplus généralement sur le complexe volcano-sédimen- 

taire acide de Boujada et aussi sur les andésites viséennes du Tazekka. 

Un panorama (fig. 4), au S de l'ancien souk d'Es Sebt (x = 618,4 ; y = 

390,6), montre un très bel exemple de cette discordance. 

Fig. 4 : Panorama montrant le Perm- trias discordant sur le Rimaire au Sud d'Es Sebt. 
(x= 618,4 ; y = 390,6 

Basalte doléritique. 
Permo-trias . 

1- 
Conglomérat et argilite. f 

Soubassement primaire. 



La série débute par un ___ niveau _ _ __I_ détritique -- de grès et microconglomérat 

riche en galets du complexe volcano-sédimentaire acide et de quartz (plus vers 

le SW, il n'est pas rare d'y trouver des galets de schiste et de quartzite 

primaires), Son épaisseur est ici de l'ordre de 50 à 70 centimètres. Lui suc- 

cëdent des argilites -. . - rouges à lie-de-vin qui sont très réduites ici, et qui 

cëdent rapidwent la place aux roches ____ _ - érupteves sus-JacentesL 

En général, les argilites . -- rouges sont plus épaisses (plusieurs dizaines 

de mètres). On les retrouve toujours jalonnant des accidents tectoniques plus 

ou moins importants de par leur extension et/ou leur rejet (flanc oriental 

du jbel Toumzit, flanc. NW du jbel Bou Messaoud, région de Bab el ~e?da). Elles 

sont également présentes dans la grande vallée creusée dans le matériel "pemo- 

triasique" qui se développe au N de Bab el Arba. 

Elles ne contiennent pas, comme c'est généralement la règle au Maroc, de 

formations salifères ou gypseuses, Il semble donc que la partie septentrionale 
- 

du Moyen-Atlas en soit dépourvue. 

Par contre ces lutites sont très riches en microquartz bipyramidés, vé- 

ritables "fossiles" caractéristiques de la formation, 

Une analyse aux rayons X effectuée sur les argïles rouges "permo-triasi- 

ques" de Tissidelt (x = 622,53;; y = 390,8) a permis les diagnoses suivantes : 
11 Le spectre montre une proportion de 90 % environ d'un minéral du groupe des 

chlorites (caractérisé par ses raies fortes à 13,6 - 7,O - 4,70 et 3,50 kX), 
et 10 % d'un mica dont les raies apparaissent très estompées, 11 est difficile 

de dire si ce mica est hydraté ou non, étant donnée la mauvaise qualité de ses 

réflexions" (Jeannette A. et Luca Je, 1955, p. 132). Il s'agit donc d'argiles 

essentiellement ch lori tique^^ 

Si l'on se rapporte au schéma de répartition des faciès du Trias supé- 

rieur du Maroc (fig, 5), de H.M. Salvan (1968), ces séries à faciès dPargi- 

lites rouges, si elles sont bien d'un âge identique, s'intègrent -- dans la bande 

à faciès"intermédiaire"(~usson G., 1968), qui s'étend d'Oujda à Taza et qui 
--- -- -- . 

ceinture des zones émergées (tel le jbel Tazekka), amorce du sillon atlasique 

en voie de subsidence, qui pourrait, à mon avis, déborder plus largement vers 

IVE, par rapport aux limites paléogéographiques indiquées sur la figure 5. 

Le faciès de bordure (fig. 5) a longtemps été interpreté comme ayant une 

origine continentale (Roch E,, 1950). Mais J, Lucas (19621, dans son travail 

sur les argiles du Trias, conclut qu'elles se sont déposees en milieu marin 
- - 

peu profond. 



l Faciès 
* i n t e r m d d l a i r e 8 ~  FaciCa b orpiles rOugra (lutitrr) 

(O. Surson) 

i i Faciès sol i f in mixu (onhyôrite, ~yprr,hal ik ame t u t ~ n )  

Faciis 1 Wciis r ~ l i f ù c  tronc (ha~iîo) r soir potasripurrr+) 

marina ' 
Fociia auitat6 (anhydritr + gypse) 

1 vdgdtaux ( M?/J~/#, Epuiirt i l r t  , boir i o r i l r r  ) 

A Banc colcolre intarcali don8 I r8  borallrr 

Forogrs ayant ottaint Ir Trias 

+ ** rrncont& Ir rrl t r iar iqw 
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w1 

Fig. 5: Schéma de répartition des faciès du Trias supérieur du Maroc 

d'aprés Salvan (avec la collaboration de du Dresnay, 1972). 



C'est au sein de ces argiles rouges que s'est épanché le - compJexe~asal- 

tique. Son étude pétrographique sera abordée dans une partie spéciale (pp. 69- -- - -- 
89). Dfsons dès à présent que sa mise en place est généralement sous-aquatique, 

que son étendue et son épaisseur sont parfois très importantes, 

La grande plasticité des couches rouges "permo-triasiquestr leur fait 

jouer le rôle de "couche savon". D'où de fréquents phénomènes de décollements -- 
locaux (accompagnés de légères troncatuyes:basales) des séries calcaro-dolo- 

mitfques sus-jacentes ( c f .  fig. 6), qui peuvent alors reposer directement sur 

le complexe basaltique. Le complexe argileux supérieur est alors réduit à un 

liseré d'argiles rouges ou versfcolores, ou est totalement absent, 

Les minéralisations (plomb, fer, zinc, manganèse, ...), abondantes dans 
la région, se localisent vers le contact basaltes - calcaires llasiques. Elles 
paraissent également se distribuer le long des accidents, parallèles à la 

chaîne, affectant le "Permo-trias" (Lannoy M., 1934 ; Bouladon J O ,  1947). 

III. - CONCLUSIONS 

Le "Permo-trias1' a u c t o m  est donc caractérisé par des faciès argileux 

rouges (chlorites largement cristallisées) dominants, dépourvus de sel, discor- 

dants sur les formations primaires du massif du Tazekka. Cette discordance est 

soulignée par des couches de base plus détritiques. Ces couches révèlent un 

régime de mer confinée peu profonde et compartimentée par des seuils (fig. 5). 

Le puissant complexe basaltique ( c f .  deuxième partie : pétrographie), 

mis en place durant cette période, montre bien l'importance du rôle Joué par 

les phénomènes de distension. 

En résumé, le "Permo-trias" a u c t o m  du Moyen-Atlas septentrional, situé 

au S de Taza, s'intègre parfaitement dans le schéma devenu classique qui con- 

siste 5 voir dans le Moyen-Atlas, durant le "Permo-trias", le premier stade 

"Mer Rouge" de l'ouverture de l'Atlantique Nord (Gautier E.F., 1922 ; Le Pi- 

chon X., 1971 ; Dresnay R. du, 1975 ; Michard A., 1976, pour ne citer que les 

principaux). 
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1 LE LIAS INFERIEUR 1 

- CHAPITRE ,III - 

1. - GENERALITES 
II. - HISTORIQUE 
11 1. - DESCRIPTION L ITHOLOGIQUE 
IV. - CONCLUSIONS SUR LE LIAS INFERIEUR 

1. - GENERALITES 
Le Lias inférieur est représenté par des formations à faciès dolomitiques 

et calcaro-dolomitiques, massives. 11 caractérise un régime généralement stable 

du point de vue tectonique et sédimentologique. 

Ce type de formations affleurent très largement tant dans le domaine du 

Causse myen-atlasique, que dans le domaine du Moyen-Atlas septentrional plissé 

03 elles forment l'ossature des structures. 

Elles sont intercalées stratigraphiquement entre les formations "permo- 

triasiques" et le Pliensbachien calcaro-siliceux, Elles pourraient 3 elles 

seules faire l'objet d'une monographie sédimentologique, tant les phénomènes 

et structures sédimentaires sont nombreux et variés, La dolomitisation secon- 

daire en rend cependant parfois l'étude délicate. Signalons, enfin, que les 

faciès calcaires et calcaro-dolomitiques sont nettement dominants sur les faciès 

franchement dolomitiques . 
Les limites stratigraphiques du Lias inférieur sont établies à partir des 

faunes de Brachiopodes. A la suite de G. Co10 (1961), on admettra que la limite 

inférieure du Lias inférieur pour le Moyen-Atlas septentrional "se place au- 

dessus des "couches rouges et basaltes penno-triasiques" et à la base des pre- 

miers niveaux calcaréo-dolomitiques" (ib.Ld.). Cette limite arbitraire sera 

discutée en détail par la suite. 



Ces séries carbonatées, très peu fossilifères, sont stratigraphiquement 

mal datées. Elles sembleraient appartenir au Lotharingïen. 

Quant à la Pimite supérieure, en suivant G. Co10 (op. cit., p. 321, elle 

coxncide avec l'apparition de TerebratuZa tederi Dubar (1933) lorsqu'elle 

existe, ou d'une manière plus générale, lorsqu'apparaissent les calcaires 

noirs du Pliensbachien. 

II, - HISTORIOUE 

Les formations carbonatées, sus-Jacentes aux couches du "Permo-trias", 

doivent leur attribution au Lias inférieur à Le Gentil, tant dans le Moyen- 

Atlas en général, que dans la région étudiée (1918). Par la suite, d'autres 

auteurs confirmèrent cette hypothèse, mais il faut attendre 1936 pour qu'une 
étude ~tratigra~hique détacllée soit envisagée par He Termier. Plus tard en 

collaboration avec G. Dubar, ce dernier précise ses premiers résultats qui 

restent encore valables. 

Enfin des auteurs plus récents : E, Roch, R.  du Dresnay, G. Colo, etc... 

affinent ces observations par des précisions de détail. 

III, - DESCRIPTION LITHOLOGIOUE 

Dans le domaine étudié, la sédimentation liasique débute par d'épaisses 

formations carbonatées : calcaires et calcaro-dolomitiques pour l'essentiel, 

dolomitiques parfois. 

A. LE PASSAGE "PERMO-TRIAS" - L l AS 

Elles reposent toujours sur le "Permo-trias", décrit au chapitre précé- 

dent. Toutefois le passage stratigraphique est rarement visible ; à ma connais- 

sance, un seul affleurement, situé au pied du centre d'estivage de Bab bou 

Idir (x = 618,3 ; y = 387,5), permet de l'observer. Dans ce cas, il est marqué 

par des bancs, décimétriques à pluri-décimétriques, de dolomie rougeâtre, cen- 

drée à grains de quartz, intercalés dans des marnes et argilites rouges. Les 

interbancs pélitiques deviennent de plus en plus minces pour disparaTtre au 

fur et à mesure que l'on monte dans la série. 

Cet affleurement, d'une dizaine de metres de puissance, montre donc un 



passage contirtu du "Permo-trias" franc aux premières fornations carbonatées. 

Il se pourrait que les dolomies et les calcaires dolomitiques, qui font suite 

au ''Permo-trias", appartiennent encore au Trias (supérieur ?). Cela remet donc 

en question la position de la limite inférieure du Lias inférieur définie plus 

haut. Déjà H. Termier (1936) mentionnait que cette limite, basée sur l'opposi- 

tion de faciès, n'avait aucune valeur stratigraphique. Il semble donc logique 

d'admettre qu'ici aussi "la séparation entre Trias et Lias doit se faire au 

sein des couches rouges1' (ibid,, p. 753). Notons enfin que je n'ai jamais trou- 

vé d'éléments "permo-triasiques" remanies (sous forme de conglomérat, par exem- 

ple) dans les formations carbonatées liasiques. 

D'une façon générale, ce passage graduel n'est pas observable, car il 

existe presque toujours un contact mécanique entre ce qui est attribuable au 

"Permo-trias" d'une part et au Lias inférieur d'autre part ; le Lias inférieur 

massif étant souvent décollé de sa semelle argileuse, les calcaires dolomiti- 

ques reposent par des surfaces de glissement : soit sur les couches rouges, 

soit directement sur les niveaux magmatiques. C'est ainsi que de nombreux 

phénomènes de troncature basale des séries liasiques sont observables, notain- 

ment dans la région de Bab el Arba (fig. 6) et de Bab el Kelaa. 

La base de ces séries dolomitiques est donc presque toujours masquée 

tectoniquement. 

Fig. 6: Troncature basale dans les calcaires dolomitiques du Lias 

inférieur reposant sur le "Permo-trias" (Bab el Arba) . 
Lias inférieur 

argilites 



B. PREC I S IONS PETROGRAPH I QUES ET STRAT I GRAPH I QUES 

Cette série dolomitique, relativement puissante 150 à 200 metres, de 

couleur gris-blanchâtre, peut se présenter en bancs massifs, formant falaises 

abruptes et gorges profondes (cf. oued Bnoum). parfois, du fait de la présence 

de la dolomitis&ion, la siratification originelle est effacée. Les digures 

sédimentaires, très abondantes, sont alors d'un grand recours pour rétablir 

la polarité de la série. Parmi les princïpales, citons : 

1) Les b i rdseyes (pl. 1 ; phot. 1 et 5) 

Il s'agit de cr~stallisations non tectoniques, ponctuelles ou tubulai- 

res, de calcite grenue. Ces crlstallisations ont pris naissance dans des vides 

originels qui ont permis, lors de la diagenèse du sédïment, la croissance de 

grands cristaux de calcite, 

Le plus souvent ces vacuoles sont alignées parallèlement au plan de 

stratification. La genèse de ces structures s'expliquerait de la façon suivan- 

te : le sédiment fin, soumis à des périodes de dessication suffisamment lon- 

gues, subit une perte d'eau et présente des zones de vide plus ou moins nom- 

breuses et alignées. Au moment de la diagenèse, ces vides sont remplis par 

de la calcite sparitique (in Bernier Po, Enay R., 1972)" 

Ces conditions de dépôts traduisent des faciès supratidaux et/ou inter- 

tidaux élevés (Shinn E.A., 1968). 

Signalés depuis longtemps au Maroc, R. du Dresnay (1972) préfere "leur 

réserver le nom de calcaires à fenestras (calcaire fenestral)". 

2 )  Les l a m i n i t e s  (pl. 1 ; phot. 3) 

Localement, on note la présence de lits (au maximum centimétriques) très 

clalre de dolomie au seln de calcaires gris peu dolomitiques (cf. région de 

~issidelt, au NE du gouffre du ~riouato, x = 623,15 ; y = 390,8). Macroscopi- 

quement ce facies est formé d'une alternance de lits clairs et sombres con- 

férant à la roche une allure rubannée caractéristique. Au microscope, les 

lits clairs s'avèrent être formés de dolomicrosparite et les lits sombres 

d'une micrite parfois riche en spicules dlEponge. Des quartz épigénisés en 

calcite témoignent d'une évolution diagénétique tres forte. Ces sédiments 

sont pauvres en organismes, 



Ces laminites peuvent montrer des micro-dndulations dues à des rides de 

trSs faible amplitude. I,a encore ce type de sédiment, tres comparable à la tan- 

gue du Mont Saint Michel.*(Mathïeu R., 1966), correspond à la zone supratidale, 

31 Les fen tes  de dess i ca t i on  

Elles peuvent être associées aux sédiments fins à laminites. La figure 7 

montre un exemple de fente de dessication ou meid-crack. L'échantillon, dans 

lequel a été taillée la lame mince, est formé essentiellement d'une intrado- 

losparite riche en intraclasts et oncholites (fig, 7 - 1 )  6 ~ 4 .  p. 24), 

Au niveau 2, la sédîmentation s'est brutalement interrompue : une phase 

d'émersion est alors responsable de la genese d'un mud-crack et d'une fente 

verticale (fig, 7-3), laquelle recoupe les intraclasts. On note ensuite une 

reprise de la sédimentation, en plusieurs phases, d'une intramicrosparite 

(fig. 7-5) au sein de laquelle un niveau dPOstracodes recristallisés (figo 7-4) 

passe latéralement à un encroûtement (fig, 7-4'), témoin d'une nouvelle phase 

de submersion. Surmontant le niveau 5, un lit de calcite sparitique centripete 

prouve un autre épisode d'émersion interrompu par une nouvelle sédimentation 

comme en témoignent les sédiments piégés (fig, 7-7), puis le dépôt d'une nou- 

velle phase d'intradolosparite formant le fond de la roche (fig. 2-8). 

Plus tard, un  oint stylotique oblique, diagénétique (figo 7-9) à enduit 

ferrugineux, profitant de la zone de moindre résistance formée par le lit de 

calcite sparltique centripète, s'installera entre les niveaux 6 et 8. 

Les fentes de dessication n'offrent pas de difficultés d'interprétation : 

elles représentent une surface d'émersion temporaire. 

4 )  Les brëches 

Seules les brèches sédimentaires à éléments monpgéniques seront évoquées 

ici, 

Il s'agit de facies de démantèlement de croûte d4émersion, auxquels 

R. du Dresnay (1972a) donne le nom de "faciès de tempêten (pl. 1 ; phot. 4). 

5) Les teepees (pl. II ; phot. 1) 

Avec ces structures, nous quittons les figures sédimentaires microsco- 

piques, pour passer aux structures de grande taille (mékrfques), Je ne revien- 

drai pas sur ces structures, déjà décrites dans le Moyen-Atlas par R. du Dresnay 

( 1972a), "formées par le soulèvement des bancs calcai res, qui sont séparés par 



Fig. 7 : Etude microscopique de structures sédimentaires au sein 
des cabires dolomitiques du Lias inférieur, 

Légende dans le texte 



des fentes horizontales Qsheet cracks) de grande dimension, remplies de cal- 

cite ou de caYcilutite grise. Parfois, mais plus rarement, ces structures sont 

crevassées en leur centre par de grandes fentes verticales également colmatées 

de calcllutïte grise" ( î b i d , ,  p, 342)" C'est ce que l'on peut observer sur le 

flanc SE du jbel Bou Messaoud (région de Tissidelt), 

A la suite de Po Burri et alo (1973, po 2271, il convient de conclure 

que "teepee structures are widespread features in intertidal to supratidal 

carbonates of the Lower Jurassic". 

A la partie supérieure du Lias Inférieur, se développent des accidents 

siliceux (ou chailles) dans des ntveaux calcaires dolom~tisés. Ils prennent 

alors un aspect partfculier : blancs, farineux, trës légers. Ce ph6nomSne est 

partieuil5rement bien visible dans la di5paession due à la doline de Bab Aoum- 

chach (x = 617,4 ; y = 382)" Ces processus de silicification locale trouveront 

leurs expressions maximales dans les calcaires du Carixîen, Comme le suggere 

G o  Colo (1961), ces calcaires à silex infra-pliensbachiens seraient à rappor- 

ter au Lotharingien : je n'y ai, pour ma part, trouvé aucun fossile. 

Du point de vue paléontologique, le Lias inférieur, de la région étudiée, 

sgavSre pauvre en faune, J'y ai rencontré : quelques Brachiopodes dont le genre 

&e plus abondant est celui des Rhynchonelles, de grands tests épais de Lam~lli- 

branches, quelques Polypiers coloniaux branchuç plus ou moins dolomitisés et 

enfin quelques bancs à Eponges. La série dolomitique de la région étudiée a 

été datée du Lotharingien infgrieur par une faunule de Brachiopodes récoltée 

en mai 1947 par Ph. Morin à l'extrémité SW du jbel Bou Slama (W de la daya du 

Chlker) (Colo G o ,  1961). 

Je signalerai enfin que dans le domaine attribuable 5 la terminaison 

septentrionale du Causse moyen-atlasique, la dolomie massive peut s'altérer 

en sable dolomitique très caractéristique et cela surtout à proximité des ac- 

cidents tectoniques, 

IV. - CONCLUSIONS S U R  L E  LIAS INFERIEUR 

La série cal caro-dolomi+ique du Li& inférieur est conk?nue, ne présen- 

tant pas de véritables discontinuités de sédimentation. Les facies à colites,. 

intraclasts, oneholites (pl, 1 ; phot, 2) accompagnés de birdseyes ("struc- 

tures oeillées"), de laminites, de mud-cracks, de teepees, etc,.. montrenr 



- PLANCHE I - 

Structures sédimentaires dans les calcaires dolomirlques du Lias inférieur. 

Photo I : 

Birdseyes décalcifiés et encroStements. 

Photo 2 : 

Faciès à onchbli'tes, 

Photo 3 : 

Dolomie varvée ou rubannée. 

Faciès de démantèlement de croûte d'émersion ou "brèche de tempête" 

(Dresnay R. du, 1972). 

Photo 5 : 

Birdseyes : structure oeillée, ou "caïcaire fenestral" (Dresnay R. du, 

19721, 

- PLANCHE I I  - 

Photo 1 : 

Structure en teepee (x = 623,15 ; y = 390,8). 

Photos 2 et 3 : 

Filon sédimentaire - fente verticale. 

Photo 4 : 

Figure de slumping dans les calcaires marneux du Toarcien. 



que la dolomitisatïon a affect6 des dépôts intercotidaux à supratidaux, donc 

des faciès de plate-forme marine très peu profonde subissant des phénomènes 

de subémersion et de dessication, en climat chaud et aride, 

Ces f aciés intercot idaux pourraient annoncer 1 'émersion de cette zone O 

La grande épaisseur des dépôts, liée à leur caractère très peu profond ne 

peut svexplIquer que par des phénomènes de subsidence ~~nsédimentaire conti- 

nue en relation avec une tectonique en jeu de failles normales synsédimentai- 

res en bordure de sillon (cf. troisième partie : tectonique). Cette extension, 

accompagnant la subsidence de ce sillon, pourrait être celle-là même qui per- 

met au "Permo-trias" la montee du magma basique. 

Ces critères sédimentaires et tectoniques contEibuent 2 donner à cette 

mer du Lias Inférieur, des caractères intermédiaires entre ceux de la Mer 

Rouge et ceux du Golfe Persique actuels. Conclusions déj2 évoquées dès 1922 

par E,F.  Gautier et reprises récemment par R. du Dresnay (1972 et 1975). 



CHAPITRE I V  

LE LIAS MWEN 

1. - GENERALITES 
11. - HISTORIQUE 

f 1 1, - DESCRIPTION LITHOLOGIQUE 
A, LE CARlXlEN 

B. LE MMERIEN 

C. PROBLEMES DES PHENOMENES RECIFAUX DU L I A S  MOYEN 

IV. - CONCLUSIONS SUR LE LIAS MOYEN 

1. -. GENERALITES 

Au Lias moyen (= Pliensbachien s.2.) s'instaure une sédimentation fran- 

chement calcaire où les variations de faciès sont importantes. Toutefois la 

disparition progressive de la dolomie empêche de placer une limite nette entre 

les termes de base du Lias moyen et ceux du sommet du Lias inférieur. 

L'abondance des Ammonites et la variété des faciès pétrographiques au 

sein de ces calcaires autorisent la subdivision en deux sous-étages : le Cari- 

xien et le Domérien. Cette subdivision est en accord avec les conclusions du 

colloque de Chambéry (1960) où il avait été décidé que le Pliensbachien devait 
* etre défini dans son sens originel conformément aux auteurs anglais. 

Il est très vraissemblable que le Lias moyen débute à la partie supéri- 

eure des-niveaux - - dolomitiques du Lias inférieur. A la suite de G. Co10 (1961), 

on retiendra comme limite inférieure l'apparition de TerebratuZa te&& 

Dubar (1933) et/ou l'apparition des calcaires à silex lotharingien B Jura- 

phy ZZites. 



LIAS MOYEN 

La limite Carixien-Domérien se place au-dessus des premiers Protogrm- 

moceras à côtes fines et serrées. Cette coupure paléontologique est accompa- 

gnée d'une variation de faciès : les calcaires noirs du Carixien passant aux 

calcaires gris à interlits marneux du Domérien. 

La limite supérieure du Domérien est placée sous les premiers bancs 5 

DactyZZoceras athZeticwn Simpson, Pa sédimentation devenant alors nettement 

marneuse, 

II, - HISTORIOUE 

L'essentiel des connaïssances stratigraphiques sur le Lias moyen est dû 

à H. Termier et G e  Dubar depuis 1932, Des auteurs plus récents affinèrent ces 

données, citons : G. Gardet et Ch, Gérard (E946), R. du Dresnay, G. Co10 

(1961) et enfin M. Benzaquen (1965). 

III. - DESCRIPTION LITHOLOGIOUE 

A. LE C A R l X l E N  (= Pliensbaehien inférieur) 

1) Précisions pétrographiques et stratigraphlques 

Le Carfxien débute par un banc riche en Brachiopodes (Rhynchonelles et 

Térébratules). Il doit s'agir là de l'équivalent du banc à TerebratuZa tederi 

Dubar (1933)* Ce banc a une épaisseur de 40 à 50 centimètres et il est bien 

visible le long du flanc SW du ~ b e i  Bou Messaoud. 

Lui succèdent des niveaux de calcaires gris en bancs déclmétriques et 

plus, et surtout des calcalres fins sublithographiques noirs à chailles noires, 

puis des niveaux de calealres gris-noir, Les fossiles y sont généralement si- 

liceux. "Les silieificatïons fréquentes dans ces couches résultent, tantôt de 

la dissolution des spicules de spongiaires, . o .  tantôt directement de la dis- 

solution de la silice par l'altération autour de certains paléorellefs" 

(Michard A,, 1976, p. 173), 

On y rencontre la suecession classique des zones à Ammonites, ce qui 

autorise à dist lnguer : un ~arixîen inférieur, moyen et supérieur définis res- 

pectivement par : (Mouterde Re et al., 1971) 

- zone à UptonFa jameûonc (Sow.), 



- zone à TragophyZZoceras îbex (Quenet.), 

- zone à Prodactylîoceras davoei (Sow.). 

Dans la région au S de Taza, les deux dernieres zones sont bien repré- 

sentées, la zone à Uptonia n'a pas été reconnue. 

La zone à TragophyZZoceras îbex correspond ici à l'association fanpis- 

tique des genres JuraphyZZites, Tropidoceras, Deroceras et Metaderoceras ces 

derniers apparaissent à cette époque. Un très beau gisement de Metaderoceras 

gemeZlarob Levi (pl, III ; phot, la, b) siliceux est situé au-dessus des 

calcaires à chailles noires sur le flanc SW du jbel Bou Messaoud (x = 622,1 ; 

y = 390). Les fossiles se présentent sur une surface structurale de calcaire 

gris-noir plus ou moins siliceux, 

La zone à ProdactyZ.Loeeras davoei [Sow,) quant à elle, correspond à 

l'extinction progressive du genre Metaderoceras , à la présence des Liparo- 

ceras ; au sommet, on note un niveau caractéristique très riche en Lytoceras 

et l'apparition des premiers Protogrammoceras à côtes fines et serrées. 

L'épaisseur maximale du Carixien n'excède pas une quarantaine de mètres 

sur toute la région étudiée. 

2) Le aisement de Rhvnchonell ines 

A lPW de Bab el Hari (route de Taza à Meghraoua ; x = 625,25 ; y = 

388,65), le Carixiea contient un gisement de Rhynchonellines. Cet affleurement 

s'intsgre à une structure synclinale de direction NE-SW, située au SW du douar 

 AI^ el Aouda (figo 8A, B) . 
Le gisement de Rhynchonellines est bien localisé sur le flanc nord-occi- 

dental du synclinal et appara?t à la faveur de l'érosion d'un torrent de di- 

rection grosso-modo E-W qui dévale depuis Bab el Hari pour aller se perdre 

dans la daya du Chiker, 

Une coupe orientée NW-SE (fig. 8C) montre du NW vers le SE : 

- une faille verticale qui limite le synclinal du massif dolomi- 
tique occidental, Elle isole un lambeau de dolomie (a) sur 

lequel repose stratigraphiquement quelques bancs décimétriques 

de calcaire bleu-gris à patine jaune (b) ; 

- un banc de 15 centimstres d'épaisseur (c) dans lequel on note 
une forte accumulation de Brachiopodes siliceux que R. du Dresnay 





a reconnu comme appartenant au genre Rhynchonelline. Le pendage 

de ce banc est de 30' vers le SE. Des calcaires noirs siliceux 

(d), à cassure concholdale, bien lités surmontent ce niveau 

fossilifère ; 

- des calcaires à chailles noires (e) contenant quelques Meta- 

deroceras siliceux mal conservés ainsi que le genre Juraphyl- 

Zites libertus. Deroceras, Oxynoticeras et quelques Eponges 

siliceuses sont également observables ; 

- un second niveau à Rhynchonellines (g) ; celui-ci, moins épais 

que le premier, disparaît latéralement du fait de sa forme 

sans doute lenticulaire au sein de calcaires noirs siliceux 

(f), Les Brachiopodes y sont généralement plus gros et moins 

abondants que dans le niveau inférieur c ; 

- la partie supérieure de f passe à des calcaires identiques aux 

précédents, riches en Lytoceras, dépourvus de chailles et à 

petits interbancs marneux ; 

- cet ensemble est couronné par des niveaux de calcaires rougeâ- 
tres ( h )  où apparai ssent les premiers Protogrammoceras à côtes 

fines et serrées du sommet du Carixien, 

Notons que sur le flanc sud-oriental de la coupe, un bloc de 

dolomie (= 2 m d'épaisseur) vient s'intercaler dans les calcai- 

res à chailles, 

Les niveaux à Tropidoceras sont à nouveau visibles plus au S, 

J'y ai trouvé notamment : Tropidoceras mediterranewn (pl. IV ; 

phot. 3a, b), Tr. aff. galeatus et Tr, zancleanum Gem. 

En conclusion, cette coupe donne une bonne illustration des successions 

de facies et de zones d'Ammonites du Carixlen et surtout, s'agissant des ni- 

veaux à Rhynchonellines, fixe leur position par rapport aux zones d'Ammonites 

reconnues ici et oblige à les rattacher au Carixien inférieurmoyen (1). Ce 

qui leur confère une &partition stratigraphique verticale plus large que 

celle admise jusquVà présent, 

(1) Note en cours, en collaboration avec Me R. du Dresnay, Service de la Carte 
géologique, Ministëre des Mines, Rabat, 



LIAS MOYEN 

Outre cet important intérêt stratigraphique, l'avantage de cette coupe 

est de montrer à sa partie méridionale un bloc de calcaire dolomitique de type 

biopelmicrosparite caractéristique du Lias inférieur intercallé dans les ni- 

veaux à chailles du Carixien moyen, Ce bloc, et d'autres observables dans les 

environs immédiats, témoignent de phénomènes de sédimentation en masse très 

précoce. 

B, LE DOMER l EN (= Plïensbachi en supérieur) 

1) Précisions pétrographiques e t  stratigraphiques 

Le Domérien est représenté par une série de bancs calcaires gris à inter- 

bancs marneux ; ces interbancs devenant de plus en plus épais et de plus en 

plus fréquents au fur et à mesure que l'on s'élêve dans la série. 

Le flanc SE du jbel Bou Messaoud offre, au SW du gouffre du Friouato, 

de très bonnes coupes dans le Domérien ; de la base au sommet, on y trouve : 

a) ------------------------------s des marno-calcaires Inférieurs OC J'ai récolté en abondance à 

leur partie inférieure : Protogrmmoceras celebratwn (Fuc.) et Prot. aff. 

basanii, Leur partie supérieure a livré en outre FucZn$ceras Zavilianwn, La 

présence de ces faunes permet de les attribuer au Domérien inférieur. Ces 

niveaux fossilifères n'ont eneore livré, 2 ma connaissance, aucun fossile de 

zone du genre Altialtheus, 

b l  ------------------- Des calcaires Iltgs, ne contenant pas de faunes caractéristiques. 

Dans la plupart des cas, il s'agit de calcaires sublithographiques gris à 

gris-noir, Au microscope, ils s'avêrent se classer parmi les micrites et les 

dolomicrosparites. On y trouve toujours de petits grains de quartz parfois 

authigénes, eertaîns niveaux sont parfois pétris de fines aiguilles de quartz 

automorphe. Ils contiennent également quelques microfossiles pélagiques du 

genre : Globochaete, Ostracodes et tou~ours des débris dtEchinodermes (Cri- 

noydes, Saccocoma, De micropustules ferrugineuses y sont fréquentes. 

De part leur position stratigraphique, i1 convient d'en faire un faciès de 

la partie supérieure du Domérien inférieur et de la base du Domérien moyen, 

CI Des marno-ca 8 cal res su~ér i eurs, qui ont livré Ar6&ticeras sp. ...................... ------- 
à leur base, Il convient donc de rapporter cette formation à la partie supé- 

rieure du Domérien moyen et au Domérien supérieur, Là non plus, aucun Amal- 

theidae n'a encore été récolté, Ceci est donc conforme aux conclusions du 



lillois G. Dubar (1962) : "l'apparition des MaZtheidae paraît tardive dans 

le domaine atlaslque. . .". 
C'est au sein de ces marno-calcaires supérieurs que l'on peut observer 

des passages de calcaires de couleur Pie-de-vin 2 interbancs marneux de même 

couleur, parfois rouges, riches en Pecten. Il s'agit de témoins de milieux 

plus ou moins confinés, certainement par enfouissement, qui m'ont permis de 

découvrir une intéressante faune d'ostracodes, parmi lesquels P. Donze y a 

reconnu : 

CythereZZa sp, 

Ogmoconcha s p  . 
Ogmoconcha aff. s p ,  1 Lasnier 

Ogmoconcha af f. sp. l a  Lasnier 

Ogmoconehe ZZa sp. 

Bacidia sp, 

Bucidia ? sp, nov. 

lrKrauseZZa" aff. Zanceozata ApostoPescu 

Bythocypris sp. 

Ptychobacidia af f . sp. 1 Lasnier 

Pseudohe Zdia sp. 

Isobythocypms ? s p .  

Les niveaux détrl t jques du Domérien supérieur 

Dans la région étudiée, le sommet du Domérien est caractérisé par la 

présence de niveaux détritiques, Ces bancs sont généralement de puissance dé- 

cimétrique (fig. 9) ; il s'agit de calcaire gris foncé à aspect saccharo?de, 

Au microscope, on observe une matrice microsparitique englobant quelques 

grains de quartz, des pellets de mfcrite et des débris de micro-organismes 

(Bryozoaires, Ostracodes, Algues, Lithothamium, petits Gastéropodes et Bra- 

chiopodes). 

Il faut y noter également la présence de magnifiques cubes et pyritoè- 

dres de pyrite, ainsi que des traces de figures sédimentaires plus ou moins 

estompées : stratification entrecroisée, lamines, ... 
Sur la route de Bab el Arba, au piéd de la Koudiat Tadrhat (x = 625,5 ; 

y = 391,2), ce niveau particulier s'épaissit, puisqu'il atteint 80 centime- 

tres d'épaisseur, et il s'enrichit d'éléments marno-calcaires qui lui con- 

ferent un aspect microbr6chique à bréehique. La figure 10 illustre cet af- 

fleurement, on rencontre de la base vers le sommet : 



. PYRITE 

STRATIFICATION ENTRECROISEE 

LAMINES 

INTER-BANC CALCARO- MARNWX 

Flg. 9 : Allure typique d'un niveau détritique decimétrique du sommet du 

- 76-DD 113 : des calcaires noirs, fins, sublithographiques, à 

cassure conchoïdale, à int erbancs marneux jaunes. Au microscope, 

il s'agit d'une micrite riche en grains de quartz détritique et 

pauvre en organisme (quelques Ostracodes et GZobochaste (déterm. 

P. Lestrat). 11 s'agit d'un milieu confiné montrant des apports 

planctoniques dans la tranche supérieure. 
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- 76-DD 114 : il s'agit du niveau détritique proprement dit, formé 

par un calcaire noir à articles brisés et recristallisés de Cri- 

noïdes. Au microscope, on observe une sparite à rares grains de 

quartz. Au milieu, il présente : 

- 76-DD 115 : un niveau calcaire micro-bréchique à éléments calca- 

ro-marneux à patine jaune. Ce calcaire est riche en articles 

brisés de crinoïdes et en fragments de Bélemnites. La diagnose 

microscopique montre un ciment sparitique avec îlots de globules 

plus ou moins sphériques ou ovoïdes de micrite. On y observe 

aussi du quartz de néofopmation. Il s'agirait donc d'une intra- 

biosparite à micrite et à quartz de néoformation. 

- 76-DD 116 : enfin un niveau calcaire gris à grain fin, riche en 

tiges dVEncrines non cassées, surmonte les bancs précédents. Il 

s'agit, après analyse microscopique, d'une microsparite riche 

en micro-quartz et à très rares pélaets. 

Puis la série passe progressivement au Toarcien, la sédimentation mar 

neuse devenant de plus en plus importante. 

C. PROBLEMEG DES PHENOMENES RECIFAUX W LIAS MOYEN 

Certes quelques récifs sont observables dans les formations carbonatées 

du Lias moyen de la région envisagée, mais ces phénomènes récifaux sont rares 

dans l'ensemble. Et ce qui avait été considéré comne des "intrimescences réci- 

fales en relief au sein des calcaires carixiens de la Daya Chiker" (Dresnay 

R. du, 1971, p. 47), doit, me semble-t-il, plutôt correspondre à des phénomè- 

nes relevant d'une tectonique syasédimentaire ; j'en expliquerai la genèse 

dans la partie consacrée à la tectonique (cf. p.109). En effet, il s'agit de 

brèches calcaro-dolomitiques du Lias inférieur ne contenant ni Polypiers, ni 

organismes quelconques classiques dans les formations construites récifales. 

I V .  - CONCLUSIONS SUR LE L I A S  MOYEN 

Dans la région étudiée, il semble donc que, comne dans le Hoyen-Atlae 

en général, le passage du Lias inférieur au Lias moyen a iit6 continu st pro- 

gressif. La sédimentation essentiellement calcaire est earact6rir6e par 8o 
richesse en faune de Céphalopodes. Car hormis le Domérien supérieur les Am-- 

monites (pl. III et IV) sont très fréquentes et très variées à tout autre 

niveau du Lias moyen. 



Durant tout le Pliensbachien, L'approfondissement, déjà amorcé dès la 

fin du Lias inférieur, s'accentue, Toutefois, la profondeur de la mer n'a 

jamais été considérable, malgré la puissance des sédiments déposés, A. Michard 

(1976) précise : "même aux périodes de dépôts des calcaires à Ammonites les 

mieux lités", Nous sommes donc toujours en présence d'une mer épicontinentale, 

à laquelle A. Michard ( i b i d . )  attribue une profondeur de O à 500 mètres pour 

le Moyen-Atlas S.  2. 

A la fin du Domérien supérieur, les niveaux détritiques mentionnés plus 

haut (£ig. 9 et 10) témoignent d'une phase d'instabilité classiquement admise 

à cette époque dans le Moyen-Atlas (Dresnay R. du, 1975 ; Co10 G., 1961). 

7' 1- 7 dl:!{b ~ C P , ~ S  ; m e ~ g i e ~  ou ~ ~ u ~ ~ s ; t i s u ~ ~ - t o n d s  

v !  rrn Foci is  de bordure der sillons atlssiqucs. 
Foci is  de plotcou continental i s h r ! f )  ' 

J F a c i i r  r idu i ts  . couchrr rouges et evaporihs . ,iiil' 

[d Riicifs : corps et cordons r i c ; tsux  

Fig. 1 1 :  Paléogéographie du golfe atlasique mésogéen et des territoires 

voisins au cours du Lias moyen, selon R. du Dresnay (197 1). 

En fait, comme le montre le schéma paléogéographique de R. du Dresnay 

(fig. II), la région étudiée se situe à l'aplomb de la zone de flexure conti- 

nentale du sillon moyen-atlasique en1 cours d'ébauche. Au S de Taza, Les 
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épaisseurs des formations,beaucoup plus fortes à 1'E qu'à 1'W (sur ce qui 

doit être considéré comme la terminaison septentrionale du Causse moyen- 

atlasique) confirment cette hypothèse. 

A la fin du Domérien supérieur, la sédimentation tend à devenir mar- 

neuse annonçant ainsi le passage progressif au Toarcien. 



Quelques Ammonites du Lias moyen (= Pliensbachien s.2.) 

- PLANCHE III - 

Metaderoceras  gemeZZaroZ Levi (x 2) : Carixien moyen. 

Ib : 

Metaderoceras  gemeZZaroZ Levi (x 2 )  : Carixien moyen. 

2 : 

"CoeZoceras"  s p .  (x 1 ) .  

3a : 

F u c i n i c e r a s  gr. Zav iZ iaZum,  vue de face (x 1) : Domérien moyen. 

3b : 

F u c i n i c e r a s  gr. ZavZZiaZum, vue de profil (x 1). 

( b  = bouche) 

- PLANCHE I V  - 

1 : 

Protogrammoceras  aff. b a s a n i i  (x 1) : Domérien inférieur. 

2 : 

T r o p i d o c e r a s  zancZeanum (x 1)  : Carixien Inférieur. 

T r o p i d o c e r a s  m e d i t e r r a n e u m ,  vue de face (x 112) : Carixien 
inférieur. 

T r o p i d o c e r a s  m e d i t e r r a n e u m ,  vue de profil (x 112). 

4 : 

8 u r a p h y Z Z i t e s  Z i b e r t u s  (x 1) : Carixien inférieur. 

gj : 

Protogrammoceras  c e Z e b r a t u m  (x 1) : Domérien inférieur. 
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LIAS SUPERTEUR 

- CHAPITRE V - 

LE LIAS SUPERIEUR 

1. - GENERALITES 

II. - LE TOARCIEN 
III. - L'AALENIEN-BAJOCIEN INFERIEUR 

IV. - CONCLUSIONS SUR LE LIAS SUPERIEUR 

1. - GENERAL ITES 
Dès le début du Lias supérieur (Toarcien), on assiste à un changement 

très important dans la sédimentation. Après les faciès carbonatés du Lias 

inférieur et moyen, la sédimentation marneuse, amorcée au Domérien, s'affirme, 

instaurant un régime de "vasière" (Benzaquen M., 1965), qui va se ~oursuivre 

jusque dans 1'Aalénien-Bajocien inférieur. L'abondance de fossiles, pyriteux 

pour l'essentiel, d'Ammonites témoins de faunes froides, a permis de distin- 

guer au sein du Lias supérieur un certain nombre de zones et d'horizons. Au- 

cune variation de faciès n'interrompant la succession des dépôts marno-calcai- 

res entre 1'Aalénien inférieur et le Toarcien supérieur, la limite est fixée 

paléontologiquement. 

II. - LE TOARCIEN 

A. HISTORIQUE ET LIMITES 

Une fois encore, c'est à H. Termier (1936) que nous devons l'essentiel 

de nos connaissances sur cet étage. J. Monestier (1930), P. Russo (1931), 

G. Dubar (1938) et plus récemment G. Co10 (1961) apportèrent des précisions 

à cette importante étude sur le Moyen-Atlas septentrional. 



La limite entre ~omérien et ~oarcien est facile 5 établir si l'on se base 

sur des considérations de faciès, puisqu'aux calcaires domérïens font suite les 

marnes toarciennes, C'est la limite cartographique la plus généralement admise 

(Co10 G o  , P 96 1 ) que j 'ai adoptée, Toutefois lorsque la "zone à Dacty Zzoceras 

athZet.l@wnl' de H o  Termïer (op, cZt, , p, 772), rapportée au Toarcien inférieur 
par G o  Dubar (1954, p, 231, était observable, evest elle quî fut utilisée comme 

séparation Lias moyen-Lias supérieur, 

La limite supérieure du Toareien est plus délicate 2 6tablîro En effet, 

une série marno-calcalre commence à se développer au Toarcîen supérieur et se 

poursuit dans llAaPénien, et même le Bajocîen inférieur, Ce sont des faunes 

dqAmrnonïtes pyriteuses caractéristiques de lTAalénien qui permettent Pa sépara- 

tion des étages 

Bo PREC I S IONS PETROGRAPH I QUES ET STRAT I GRAPH I QUES 

te Toarcien présente ici des variations de facies, et surtout dvépalsseur 

considérables, Pour en faciliter l'étude, trois coupes seront envisagées : 

1) Coupe n o  1 : l e  f l anc  or iental  de l a  Koudlat Tadrhat : (X = 626,6 ; 

y = 390,8 ; z = P 574 m) 

Il s%gït là d'un puissant ensemble monotone de schîstes argileux sombres, 

armés de niveaux calcaires plus abondants vers le sommet. Dans le detail, on 

peut défïnir (figo 12) : 

a )  Toa rc i en  i n f é r î e u r  ------------------ 

Il débute par un niveau marneux à DaetyZioceras sp. bien représenté et 

qui est elassique dans le Moyen-Atlas septentrional, Ce niveau est également 

visible sur la bordure NW du Chïker, ainsi que sur Pa mate de Taza a Ras el 
Ma (x = 628,05 ; y = 395,5), Succédant à cette asçfse à DuctyZioceras viennent 

une dizaine de mëtres d'une série marno-calcaire peu fossilifère très friable, 

Elle admet, avec constance, à son sommet une intercalation d'un à quelques 

mètres d'un niveau repère riche en oxydes de fer qui lui confèrent une patine 

brun-foneé, Déj à en P 935, W, van ~eckwlj ck l'avait défini de façon trSs suf- 

f isante : "ce niveau est formé par des marnes schisteuses, brun foncé (nof r 

vu de loin) altérés en jaune (limonite), Son épaisseur, varîable peut attein- 

dre 3 mètres. Il renferme parfois de petits cubes de pyrite, Il tranche par 
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sa couleur foncée sur les marnes schisteuses claires encaissantes et aussi 

par le fait qu'il fait saillie et se présente en barre ou corniche". 

G o  Co10 (1961, p, 107-108) mentionne une analyse chimique effectuée sur 

un échantillon de ce niveau repère provenant de la région de Bouguerba (S de 

Taza), Je la reprodui s ci-dessous : 

Cet auteur a adopté le niveau repère brun-foncé comme limite du Toarcien 

inférieur et moyen, tout en le situant comme terme supérieur du Toarcien infé- 

rieur. Il sihnale en outre que ce niveau repère atteint son maximum d'épaisseur 

dans les synclinaux de Meghraoua et de Taffert, c'est-à-dire au SE de la région 

étudiée. De plus, Je mentionnerai que ce niveau repère n'est visible que dans 

la moitié orientale de la région envidagée (cf. carte au 1/50 000 ho t.). Il 

faut y voir un témoin d'apports terrigènes déposés loin du riva$e, vraisembla- 

blement écho de la crise de la fin du Domérien et éotoarcienne rezlétant la 

rupture de l'équilibre "biostasique" qui régnait JusquPalors, et l'ouverture 

d 'une "période rhexistasique" (Dubar G., 1962) . 

b )  Toarc i  en moyen ----------- -- 

Il s'agit d'une puissante formation (environ 100 mètres, et plus) mono- 

tone de marnes schisreuses caractérisées par la présence du genre HiZdoceras 

sp. et où abonde un petit Lamellibranche de la famille des Aviculidés, voisin 

du genre P~sidonomya : Steinmannia bronni Voltz. 

C )  Toarc ien  supér ieur  ---------- ------ 

Il est formé de la continuation de la série marneuse précédente avec 



toutefois un enrichissement notable en bancs calcaro-marneux qui amorce le 

passage à llAalénien. 

Les quelques bancs calcaro-marneux bleus et jaunes qui arment, avec 

une distribution plus ou moins Bense, toute cette série toarcienne s'avèrent, 

après analyse microscopique, montrer le même faciès. 11 s'agit de microdo- 

losparite présentant de nombreux granules de quartz souvent dispesés en, 

"filaments" parallèles à la stratification. De nombreux granules pyriteux 

laminés indiquent un milieu de sédimentation confiné dû à l'enfouissement 

synsédimentaire. 

Certains de ces niveaux calcaro-marneux individualisés au sein du Toar- 

cien moyen sont riches en figures sédimentaires de type : convolutes, slum- 

pings (pl. II, phot, 4), . . . témoignant d'une mise en place sur une pente de 
type talus continental. 

+ Cette première coupe met en évidence un Toarcien épais, surtout au ni- 

veau du Toarcien moyen, à faciès marneux schisteux monotone et relativement 

pauvre en fossiles d'Ammonites, Lorsque les fossiles existent au sein de ces 

séries, ils sont toujours calcaires et très friables. 

Une coupe similaire peut être décrite le long de la route de Taza à 

Ras el Ma, où les fossiles sont légèrement plus abondants, 

2)  Coupe no 2 : l a  région de Sidi Moulay A.E .  Rahmane : $x = 623 ; 

y = 396,9) 

Il s'agit cette fois d'une série moins épaisse et beaucoup plus riche 

en niveaux calcaires marneux, située au N du dar Derdar (x = 623,2 ; y = 

395,75). L'avantage de cette coupe est que les pendages sont presque sub- 

horizontaux. De la base au sommet, on distinguera (fig. 12) : 

a)  Toarc ien i n f é r i e u r  ------------------ 

Il est formé d'une dizaine de mètres de calcaires marneux jaunes et 

bleus, noduleux et/ou en miche, dont les interbancs épais sont formés de 

marnes jaunes. Cette série est  pauvre en espèces d'Ammonites, mais relati- 

vement riche en genre8 Dacty Ziaaeras 8 p .  

Le niveau repère brun fonci5 e s t  totalement absent. 
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Fig. 12 : VARIATION DE FACIES ET D'EPAISSEUR 

DU TOARCIEN, 
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b 1 Taarc i en moyen -- 

IP débute p a r  un niveau de e a l ê a i r e s  noduleux ident iques  aux préegdents ,  

nP6fa i t  Peur couleur  rouge, Il e s t  s u m o n t é  d'une d iza ine  de metres  de ea l êa i -  

r e s  noduleux jaunes e t  b l eus  2 in te rbancs  marneux épa l s ,  eux-mêhes eoursnn6s 

d"un deuxième n iveau  rouge ident ique  au premier ,  Pu i s  s e  dêveloppe une s e r i e  

marneuse d b n e  c inquanta ine  de metres oü i J o n  rencont re  i c i  e t  là quelques 

niveaux c a l  cars-marneux, 

Les c a l c a i r e s  l i m i t é s  â l e u r  base e t  à l e u r  sommet par  l e s  naveaux rou- 

ges,  témoins probables  d'un a r r ê t  de l a  s é d i m e n t a t ~ o n ,  sont  t r è s  r i c h e s  en 

f o s s i l e s  e t  sont 2 r a t t a c h e r  à l a  zone à B<f~ona j u s t e  en-dessous de 1 espèce 

type,  d80G leur  a t t r i b u t i o n  au Toarcien moyen, J ' y  an réesPt& : 

HzZ&@eras Zuôitrmzmm Meister  en abondance, 

fliZdoee~as cf, sernîpo lztum Buckman 

Hî Zdoceras sp, 

Mepcat-ieeras d i  Satwn Mer l a  

Perono ce ras ôp , 

H q o c e r a s  sp,  

Ph3 L Lcceras sp , 

Phyrnatoeeras s p ,  (?)  

Les marnes jaunes, s i t u é e s  au-dessus du second niveau rouge, quant à e l l e s  

o n t  l i v r é  : 

Pl  s ' a g i t  donc de Ya p a r t i e  supér&cure du Toarcien moyen, 

C I  Toarç l  e~ supérieur ------ 

C'est  une r e p r i s e  de 1% s e r i e  marno-calcaire quî  passe t r ë s  v i t e  5 1"a- 

Pénien c a r a c t ë r i s é  par  s e s  faunes d % m o n l t e s .  

.+ Cet te  seconde coupe d e c r i t  un ToarcYen beaucoup moins epa i s  (60 mët res  

au p l u s )  que l e  premier e t  su r tou t  5 sédimentat ion p lus  ca l can re ,  QG l e s  

faunes d%onltes  c a l c a i r e s  abondent, Il e s t  également carac té rPs6  par  l ' ab-  

sence du fameux niveau r e p è r e  brun-foncé du sommet du Toarcien i n f é r i e u r ,  



3 )  Coupe no 3 : au p i e d  NNW au j b e l  Pournmit : (X = 624,7 ; y = 401 ,25 )  

Il apparalt bien abusif de parler de "coupes' pour çerte tronsiGme des- 

cription (Sig, 1 2 ) "  Il s'agit en fait d'un affleurement se prësentant en pYa- 

cage sur Ba terminaison septentrionale du Causse moyen-atlasique, Son épais- 

seur ne dépasse guère 5 mètres, et il se localise sur un affleurement d'un 

kilomètre de long sur 500 mëtres de large, On est en présence d'un mono-czco 

rosso constitue de calcaires noduleux rouges et de marnes de mzme couleur, 

Certains banes calcaires pr6sentent un encroûtement ferrugineux, OC pullulent 

les fossiles dPArmnonites calcaires,tant en genres qu'en espèces. J'y ai pu 

récolter e 

HZZdoceras gr. Zusztanîcwn Meister (trës nombreux) 

Harpoce ras sp . 
HîZda3tes sp. 

Pe rono ce ras sp 

Phy 2 Zcceras sp, 

11 s'agie donc de faunes typiques de la partie inférieure de Pa zone à 

B i f ~ o n s  auxquelles se joignent quelques formes de la zone 2 Serpentznmo 

-9. Cet affleurement est done à rapporter tout entier 5 Pa base du Toareien 

moyen et au sommet du Toareien infërîeuro 

C o  CONCLUSIONS SUR L E  TOARCiEN 

Par sa nature lithologique et ses faunes, Pe Toarcren indique un change- 

ment très important dans les mers du Lias, Les faciès, a dominante marneuse, 

s'opposent nettement à ceux carbonates du Lias nnférieur et moyeno Les faunes 

de formes de mer froide indiquent un refroidissement qun "avait ét6 annonêê 

dès le Dsmérken moyen" (Colo G o ,  1 9 6 i ) ,  

C'est à cette époque également que se dessine franchement un cadre pa- 

léogéographfque Individualisant : 

e des zones de haut-fond : où les dépôts ealearo-marneux sont 

réduits à quelques dizaines de mëtres, avec des niveaux rouges 

renfermant une riche faune d q h o n ~ t e s  (cf. fng, PL e coupes 2 

et 3)  soulignant la proximité de rivages ( c f ,  le haut-fond du 

jbel Bou Messaoud) ; 



+ et des zones plus profondes : 03 se déposent de puissantes et 
monotones séries marneuses ; à la base, une intercalation ter- 

rigène, riche en fer et manganèse, provient des rivages mais 

se dépose au large (cf. f ig. 12 : coupe 1 ) . 

I I  1. - L ' AALENIEN-BAJOCIEN INFERIEUR 

A. H l  STOR IQUE ET GENERAL ITES 

H. Termier fut le premier en 1926 à découvrir 1'Aalénien du Moyen-Atlas. 

Dans son étude sur le Moyen-Atlas septentrional (1936, p. 816, 3 823), il décrit 

en détail la faune et le faciès de cet étage. Il en conclut à la présence, dans 

le Moyen-Atlas, de ltAalénien "en gisements dispensés". 

11 faut ensuite attendre 1951, pour que G. Co10 publit sa très intéres- 

sante étude sur 1'Aalénien et le Bajocien inférieur du eynclinal de Meghraoua 

(au SE de la région envisagée dans le présent ouvrage).,En 1961, intégrant 

cette étude au cadre plus général du Moyen-Atlas septentrional, il en conclut : 

"que I'Aalénien est bien représenté dans tout le Moyen-Atlas septentrionalt' 

sans "aucun caractère lacunaire ou sporadique" et "que la sédimentation a été 

continue entre l'balénien et le Bajocien" (op. dt;, p. 111). 

La sedimenration marno-calcaire du Toarcien supérieur se poursuit jusqu'au 

Bajocien inférieur et s'il est vrai que "l'ensemble Aalénien-Bajocien inférieur 

constitue une entité stratigraphique homogène, les faunes permettent.de fixer 

la limite" (2bid., p. 207) entre les deux étages. 

Me basant sur les travaux de synthèse de R. Mouterde et al. (1971), voici 

les principales coupures admises dans le présent travail : 

8 i 
I 

inf gr ieur 

- zone 3 Sauzei Oppel, 1856. 

indice : ûto$&es sauaiei (d'Orb.). 

- zone à "Sowerbgi" Oppel, 1862. 

indice : Sonninia sowerbgi (Miller 
in Sowerby). 



supérieur 

moyen 

inférieur 

Aalénien 

1 
supérieur 

Toarcien 

B. PRECISIONS PETROGRAPHIQUES ET STRATIGRAPHIQUES 

( - zone à C o n m m  Buckman, 1888-1892 

indice : Graphoceras concavwn 
(Sowerby) . 

- zone à Murchisonae Oppel, 1856 

1. indice : Ludwigia murchiaonae 
(Sowerby) . 

j - zone à Opalinwn Buckman, 1887 

indice : Leiocems opalinuni 
(Reinecke) . 

( - zone à Aalensis Reynes, 1868 

indice : PZeydeZZia aalensis 
(Zietten) . 

Le passage du Toarcien à 1'Aalénien est progressif et l'on passe insen- 

siblement d'un étage 3 l'autre. 

L'Aalénien affleure localement dans la région étudiée. Les principaux 

affleurements sont localisés : 

- sur le flanc NW du jbel Bou Messaoud (où ils sont chevauchés 

par le "Penno-trias"), 

- dans la région de Sidi Moulay A.E. Rahmane (cf. fig. 13 : coupe 2 )  

pour les zones de haut-fond, 

- et en ce qui concerne les zones plus profondes, 1'Aalénien cha- 
peaute la Koudiat Tadrhat (cf. fig. 13 : coupe 1 ) .  

1) L'Aalénien-Bajocien infGrieur des zones de haut-fond : (fig. 13 : 

coupe no 2 )  

Si l'on considère les zones de haut-fond, au-dessus du Toarcien supérieur 

(caractérisé par l'apparition du faciès calcaire), une série calcaro'marneuse 

se développe (30 à 4 0  mètres). 

A la base, les bancs calcaires peu épais (15 à 2 0  centimètres), parfois 

noduleux, alternent avec des interbancs marneux de l'ordre du mètre. Au fur et 

à mesure que l'on s'élève dans la sgrie, le terme calcaire s'affirme nettement : 



l e s  bancs c a i û a l r e s  s ' e p a i s s i s s e n t  a l o r s  que l e s  In te rbancs  s e  rGduusen% 5 

des j o i n t s  marneux" 

Une t a e s  abondante faune d ' h o n l t e s  py r i t euses ,  s u r t o u t  c a n t o n n k  

dans Ia moftig ~ n f g r l e u r e  de La s é r i e ,  m"a pemns  de  r6 , co l t e r  

Tmetoae~aas hoZZmda~ 

Tmetooem~as c i ~ m Z m e  Buckmsirn ( su  s @ z s s m  Bene) 

Tmetüce~as sp< à eaees s e r r e e s  

Eqjci-tes sp, 

Phy Z Zoce~as  nz lsonz 

Lzedwzpa 1 û p <  (- BvG~aphoee~asVP)  

Vacekza s p ,  

H m a t o c e ~ a s  cf, specîoswn 

11 s P a g n t  l i i  d k n e  a s soc i a t ron  f a u n ~ s t i q u e ,  reconnue pa r  R,  Mouterde, 

typîque du sommet de  l a  zone 3 ûpalZnurn e t  de Pa base de l a  zone à Mu~chisonae, 

donc de i sAa lén ien  i n f é r i e u r  e t  moyen, 

La seconde moat ié  de la siSrle e s t  consaltuGe par  de6 caPcal res  marneux 

identiques ou l e s  faunes sont  p lus  r a r e s ,  v o i r e  nnex l s t an t e s ,  

Au sommet ce  sont  des ca l ean res  b l e u s ,  b i en  'Eïeés, à n n t e r l f t s  marneux 

peu é p a i s ,  Sous le microscope, ces  c a l c a i r e s  fnns du haut de l a  s é r i e  appa- 

r a i s s e n t  comme des 'biopePmïcrosparYees contenant  quelques c r i s t a u x  corrodés 

de quar tz  e t  de p l a g i o c l a s e s ,  La miersfaune y e s t  re la t ivement  pauvre o Fora- 

m i n ~ f è r e s  (Mll ioQes,  ..,), Bryozoaires,  Entroques e t  p e t s e s  Gasé&ropodeso Sur 

Beur s u r f a c e  structuiraBe, i l s  a rborent  d e  nombreuses "'traces en coup de ba la l" ,  

S i  pour l e s  au t eu r s ,  S v o r i g î n e  de ce  £ o s s i l e  (CcenceZZophgcuô, Zoophycon, 

e s t  source d v i n t e r p r é t a t n o n s  d ive r se s ,  51s semblent d 'acsord  pour d i r e  que 
11 ces f o s s i l e s  e a r a c t é r î s e n r  des  profondeurs  moyennes, correspondant peut -ê t re  

au t a l u s  csnt m e n t a l ,  où l e  rythme de Pa sédimentat ïon e s t  rap idevf  (Flichard A,, 

1996, p u  1399, 

La découverte ,  au s e i n  de ces  c a l c a i r e s  à Ccazcellophycus, d'un p e t i t  

fragment d'hnnonite py r i t euse  (x  - 622  ; y = 392,8] ,a t t rnbu6 par  R,  Mouterde 

ii Erm-lia s u  à Ldyx+.-thoce~aa, en  tous  c a s  à une f o m  de l a  zone â Sauzei, 

a u t o r i s e  2 l e u r  attribuer un Zige bagse ien  i n f é r i e u r r  

2 )  - L "alénien des mones p l u s  profondes : ( f  i g ,  13 : coupe no 1 )  

Pendant ce temps dans l e s  zones p l u s  profondes que nous avons wu s ' i n -  
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E 
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*/- 1. 

*d Koudiat Tadrhat 

1 Fig. 13 : VARIATION DE FACIES ET D'EPAISSEUR 11 
(du Toarcien) DE L' AALENIEN ET DU 
BAJOCIEN INFERIEUR , 

C 4 



dnvncluaP~ser au ccsurs du Eoarcnew, BdAaLéanien se développe par une panlasante 

s&se de calêanres marneux en bancs épass monrrant quelques nrveadx plus gros- 

* *  siers ainsn que  de^ banes où les aecldents s~lneeux sont fréquents, Cette 

sepne fals~nt su r t e  aux niveaux du Toarcien ~upérneur~ n i a  dcnne q u e  quelques 

nucl6us de fossIYes d J h o n i ~ e s  pyriteuses et, je n 'y  an jamans iroanvé Les 

traces de Ccneei Lophgm,s si abondants dans les sernes de haut-fondo 

PP semble donc hognque de nbttrfbuer qubn Zage aalennen à cette for- 

mation que ne 3 han été amne qurâ rencontrer que sur le sommet de Pa Kepudnat 

Tadrhat 

Le rsgime de sPvas~Sre", mna en place avec le Tooare;en, se prolonge 

durant I "al éni en-Baj oc.ren inf érfeu~ de f agon eontlnue avec apparl tnon pro- 

gressnve d'une domnnasnte calcaire ~ s r n  fur et â mesure que l'on s%e lve  dans 

la sér-ee, 

Seules les faunes tres abondantes dvhowltes pyrieeuses permettent 

de distinguer différents nnveaux pal6onrologiques au sern de cet ensemble 

s t n  atigraphrque ealcaro-marneux, 

IV, - CONCLUSIONS SUR LE L I A S  SUPERIEUR 

L e  Lias supérieur est caraetérlse, dans Pa rêgi3n envnsagëe, par deux 

Svènements nmpoctants r 

+ Y'apparrezon d'un faelès marneux, â faune frorde, s'opposant 

aux facies caleaires du Lias moyen, Ce faenès esc constant 

durant Cou& Ye Lias supérieur, Le passage Tsarenen-Aalénnan 

est progressnf et l'ensemble AaYén~en-Bajocsen ~nfevieur 
VP eowstitue une entftë stratfgraphnque hsrnogènef'(CoYo G o ,  

op0 czt>) 

+ ~~lndivndualisation d'un cadre paléogéographique dessinant 

des zones de haut-fond et des zones plus profondes darns les 

mers de cette époque o les zones de haut-fond Stant caraete- 

risees par des sZrEes plus rkehes en niveaux marne-caleaires 

et moins Zpaisaes que %es s6r;es de zones plus prafondes a 

dominante marneuse, 



LIAS SUPER? EUR 

Les séries de faible épaisseur sont cantonnées au NW du jbel Bou Mes- 

Saoud, sur le domaine qui peut être attribué à la terminaison septentrionale 

du Causse moyen-atlasique. 

F o r i i r  d r  bordure des sillons ollosiques : 
couches rougrs et h c i i s  di lr i f iques 

Focds  de plolr lwmc ipiconfinentok (Neufs- 
Pktrourl-Cokoires en grondes fo/oists du sud 

Faciès dr folus :mornes et 
colcoirrs à Concellophyeus 

Fig. 14. - Paléogéographie du golfe atlasique mésogéen et des territoires 
voisins au cours de ltAalénien-Bajocien inférieur selon R.-du 
Dresnay ( 197 1 ) . 

La région étudiée s'intègre parfaitement au schéma proposé par R. du 

Dresnay (1971) pour le golfe atlasique à llAalénien-Bajocien inférieur (fig. 14), 

en ce sens que nous nous trouvons à proximité du rivage, en présence de faciès 

de talus qui vont s'épaississant vers le SE. 



- CHAPITRE VI - 

1. - GENERALITES 
II. - HISTORIQUE 
II 1. - STRATIGRAPHIE 
IV. - CONCLUSIONS 

1. - GENERALITES 
Dans le cadre de la région étudiée, on ne connaît pas de formations 

postérieures au Bajocien inférieur ni sur les zones de haut-fond, ni dans les 

zones plus profondes. Des dépôts marins miocènes, discordants sur l'ensemble 

rnéso~o?~ue atlasique, viennent oblitérer les structures au S de la ville de 

Taza. Ces dépôts appartiennent à ce qu'il est convenu d'appeler, depuis L. Gen- 

til (191 1) : "Le Détroit sud-rifain". 

II, - HISTORIQUE 
Les premières observations sur le Miocène de la région de Taza datent 

de 1931 et sont dues à L. Gentil. A la même époque, il introduit le terme de 

"Détroit sud-rifain" qui, selon lui, "était resseré entre le Rif et le Moyen- 

Atlas dé j 3 ébauchés", 

En 1916 et en 1918, le Burdigalien et le Vindobonien sont reconnus par 

cet auteur qui confirmait : "le Détroit sud-rifain a ses limites nettement tra- 

cées au Sud" contre "les rides du Moyen-Atlas" qui s'infléchissent assez brus- 

quement pour s 'ennoyer dans les dépôts néogènes'' (op. &t . , p. 162). 



Il faut attendre 1952, pour que G. Co10 et Ph. Morin, à l'aide d'ob- 

servations nouvelles, précisent l'extension des mers miocènes dans la région 

située au S et au SW du massif du Tazekka. Ils concluaient à 

l'existence d'une "communication de la mer au Miocène entre Ahermoumog, 

Tazarine et la région de Ras el Ksar'', élargissant ainsi le cadre du Détroit 

sud-rifain, fixé par L. Gentil, au pied des contreforts des plis anticlinaux 

du Moyen-Atlas déjà ébhchés. 

Ces données nouvelles sont confirmées et élargies par M. Lorenchet de 

Montjamont (1963) qui décrit de nouveaux affleurements qui jalennent un 

bras de mer séparant le jbel Tazekka au jbel Ojaarirth, et rejoignant celui 

mis en évidence dix ans plus tôt par G. Co10 et Ph, Morin. 

En ce qui concerne le cadre de la région envisagée dans le présent 

ouvrage, je n'ai pas trouvé d'autres affleurements qui auraient pu témoi- 

gner de diverticules de la mer miocène vers le S, et de ce fait le Miocène 

est limité au "Détroit sud-rifain" tel que l'entendait L. Gentil. Toutefois 

il pénètre au S jusqu'à la hauteur de Ras el Ma où on le retrouve à l'état 

de galets et cailloutis (calcaires liasiques) : témoins de la destruction 

sur place du conglomérat de base miocène. 

Enfin, la détermination") des microfaunes que j'ai pu y récolter con- 

tribue à donner, à ces séries tertiaires, des âges beaucoup plus récents 

(Tortonien-"Messinien") que ceux qu'il était classique d'admettre jusqu'à 

présent. 

III. - STRATIGRAPHIE 

A. LES DONNEES DE L. GENT l L 

Si la succession lithologique du Miocène de la région de Taza a été 

parfaitement bien définie, dès 1918, par L. Gentil dans ses notes d'un voya- 

ge géologique à Taza (p. 165 à 172), il s'avère qu'à la lumière des déter- 

minations des microfaunes, les âges attribués par ce dernier dans ce domaine 

sont erronés. Je me contenterai donc, ici, de résumer ses travaux y apportant 

(2) Je tiens à remercier ici Monsieur R. Wernli pour la gentillesse qu'il a 
eu, en acceptant de déterminer ces microfaunes. 



les changements nécessaires quant à l'âge des formations rencontrées. 

De la base au sommet, on observe aux environs de Taza : 

a - grès calcarifères, grossiers, avec petits galets bien 
roulés de roches jurassiques et paléozo~ques. Cette 

assise de petit poudingue apparaît sur une épaisseur 

de 10 mètres environ ; 

b - grès calcaires jaunes : 20 mètres environ ; 

c - grès sableux, argileux, jaunes : 20 mètres environ ; 

d - argiles, un peu marneuses, sableuses à la base, blanches 

ou grises, bleuâtres dans les coupures fraîches, formant 

une assise de plus de 200 mètres, pauvre en macrofaune ; 

e - poudingues, parfois durs à galets de roches jurassiques 

et paléo~o?~ues, cimentés par un grès siliceux de couleur 

jaune. Ces poudingues passent insensiblement à un grès 

jaune, argilo-sableux, qui termine cette assise détriti- 

que dont la puissance est d'au moins 40  mètres. 

Si j'ai pu facilement observer tous les termes de cette série, 

j'avoue ne pas avoir retrouver le dernier (e) dans le cadre de la région 

envisagée. 

A force d'arguments et de discussions macro-paléontologiques, le 

pionnier de la géologie marocaine attribue : 

- un âge burdigalien aux niveaux a et b ; 
- un âge vindobonien pro parte (Helvétien et Tortonien infé- 

rieur) aux niveaux c et d ; 

- un âge tortonien supérieur au niveau e. 

L. Gentil concluait ainsi que la sédimentation des mers miocènes de 

cette région ne montrait pas de dépôts du Sahélien (Pontien), ou s'il "a 

recouvert les dépôts du deuxième étage (Vindobonien), il n'en reste pas 

de traces" (1918, p. 168). 

B. L E S  DONNEES NOUVELLES DE LA MICROFAUNE 

Si le conglomérat basal n'a fourni qu'une microfaune benthique sans 



Zonation du- Tertiaire nord-marocain d'après : Feinberg (inédit), Feinberb 

et Lorenz (1970, 1973), Wernli (inédit). 

intérêt stratigraphique, R. Wernli a pu reconnaître dans les argiles bleues 

immédiatement sus-jacentes, récoltées dans la région de Bouguerba : 

. 

GZoborotaZia acostaensis , 
GZobomtaZia pZesiotwrrida (petites), 

GZoborotaZia dutertrei,  

GZoborotaZia praemargamtae , 
GZobomtaZia suterae, 

GZoborotaZia aff. hmewsa ,  

GZobigemna buZZo5des . 
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Ce qui reporterait donc ces formations dans la partie somrnltale de la 

zone à menmdkk (sous-zone à m i o t d d a  c f o  saphoae) et dans la partie basale 

à duter t re i  (sous-zone à dutertre;  c f ,  h m r o s a )  ; 2 savoir % la limite Tor- 

tonien- mes sinien'' 

D'autre part des échantillons provenant de la partie moyenne à sommi- 

tale de ces argiles bleues siees à proximité du contact avec le Complexe 

prérifain montrent: : 

GZoborataZîa dutertrek , 
GZoborotaZza pseudomîoceni ca ,  

GZoborotaZi'a y les60t&da, 

GEoborotaZia af f f hwnerosa, 

GZoborotalka a£ f . p r a e m m g d t a e ,  

GZobkgeAna bulloedeô , 
GLobigerinoZdes extramus. 

Ce qui correspond 5 une association micro-faunistique de la zone 2 

duter t re i  et plus exactement du passage de la sous-zone à du t e r t r e i  c f .  

humerosa et de la sous-zone à aff, margar2tae0 Ce qui du point de vue des 

étages stratigraphiques, placerait ces formations dans le "Messînfen", 
(3 )  étage jusqu'à présent non encore reconnu dans la région êtudiée 

La présence de "Messinien" Jusque dans les termes inférieurs de la 

série mlocsne de la région de Taza, permet d'envisager, à cette époque, 

une communication entre les formations tertiaires du ~ a y s  et du Guercif, 

C o  L E S  DISCORDANCES INTRA-MIOCENES 

L. Gentil (1918) illustre son propos de deux coupes que je reproduis 

sur la figure 15 A, B o  Toutes les deux intéressent Pa vallée de l'oued 

Inaovenne : la premisre se situe à lPW de Taza et Ya seconde un peu 2 IVE. 

Le manque de précision ne m'a pas permis de resïtuer exactement la locali- 

sation de ces coupes. J'en propose une troisisme (figo 15 C) qui passe par 

la Koudiat Kern Nesrani (x = 624 ; y = 402,85 ; z = 679 m), 

(3)  Une étude plus précise de ces gisements "messiniensq', et leurs consé- 
quences, est en cours dn collaboration avec R ,  WernBi, 



MIOCENE 

Fig. 15 :. Coupes à travers !'Oued lnaouenne 

m'a 

A - Par le poste d e  Koudiat el Abiod: 
(1/50 000 env.) Gentil L., 1918- 

S 

B, Un peu à l'Est d e  Taza; 
(1/50 000 env.) Gentil L., 1918- 

L2gende des figures A e t  B: 

q = Quaternaire & = Eocène inférieur 

m2 = Helvé t ien J = Jurassique 

m' = Burdigalien = Trias 

K* Kern Nemni 
----r- 

500 5 

C, Par la Koudlat Kern 

m e n d e  de l a  figure C: 

[ Alluvions IN] ~ u t é t i e n  

Travertinquaternaire Eocène inférieur 

1-1 -- - <'yes sinien'< ~ i a s  inférieur 

l=j Tortonien Trias 



Cette coupe montre le petit poudingue, à galets centimétriques de 

dolomie du Lias Inférieur, et les grès (cfO niveaux a, b, c de L, Gentil) 

redressés, avec un pendage de 20" vers le NE sur les flancs calcaro-dolo- 

mitlques de la montagne jurassique. Ils se présentent,en surface structu- 

rale,profondément ravinés, débarrassés, par érosion, des argiles sus-ja- 

centeso Puis viennent tout de suite les argiles bleues "messiennes" à 

pendage plus faible, Il manquerait donc là le terme d de la coupe classi- 
que de L, Gentil. De plus vers IVE et à I'w de Bab el Kraker, les argiles 
11 messiennes" transgressent plus loin vers le S,sur la série mésozo%pe du 

Moyen-AtPas,qde ne le font les niveaux détritiques de base, 

Cette coupe a l'avantage sur les deux précédentes de mettre en évi- 

dence une discordance intra-miocène, Ce serait là le témoin timide de la 

premiere phase de transgressjion miocGne, rapportée à lvHelvétien (= Torto- 

nien), signalée depuis longtemps dans les rides préfifaines et retrouvée 

entre Taza et Guerclf (M. Lorenchet de Mont~amont, î967),  

Enfin dans leur partie septentrionale, les niveaux argileux du "Mes- 

sinien" sont surmontés par les termes du Complexe prérifain, 

CONCLUSIONS 

Le Miocène du Détroit sud-rifain est donc nettement discordant sur 

les formations méso~o?~ues du Moyen-Atlas septentrional de la région de 

Taea, dont il oblitère les structures, Toutefois le redressement de la 

discordance témoigne de mouvements orogéniques postérieurs au conglomérat 

de base, 

Une discordance tortonïenne est observable. 

Sur la rive droite de l'oued Inaouenne des termes triasiques, séno- 

niens, éocènes, oligocènes et miocènes inclus en klippes sédimentaires 

dans une matrice argileuse mioc~ne j alonnent le contact du domaine prér i- 

faln resserrant au niveau de la "trouée de Taza" le Détroit sud-rifain exon- 

dé à la fin du Miocène supérieur ("~essin&en") r 



- CHAPITRE VI 1 - 

1. - LES TRAVERTINS 
, j  !$J2.>L* ."t.i 8: 1 - 

II - LES CALCAIRES LACUSTRES ET, f3,RMQ;'A,iCIMENT. ROUGE 

1. - LES TRAVERTINS 1 t 

Outre les masses d'éboulis parfois très importantes, les dépôts fluvia- 

tiles dus aux oueds, les dépôts de terre de décalcification du Lias moyen, 

les formations quaternaires rouges, noires, grises (dont une mise au point a 

été donnée par W. van Leckwijck en 1964 in C. Ek et L. Mathieu, 1963-64),  il 

convient d'attribuer au Quaternaire les formations de travertins, ou tufs 

calcaires, localement três développés (leur épaisseur peut dépasser une 

vingtaine de mètres). Ils sont classiquement attribués à des dépôts de Sour 

ces. Les fossiles y sont rares, on y rencontre des restes de ~ollusques ter- 

restres et d'eau douce, ainsi que des tubes de Phryganes encroûtés. Leur 

assez forte consistance est telle que, de loin, ils peuvent mimer le Lias 

inférieur. 

Les principaux affleurements se rencontrent : 
< ,. *. .-ir;brsrilj.5d 1,34r( ;y,:fric:i, S ! J ~ ; L : ; J ~ C ~ : J ~ - : : : ~  5 3  j ;z  f.;,:) 3b j .Lq~rj:; i . : ~ ~ , ~ ~ ~ ,  c 3 i  ~ l ~ V , i  - en soubassement de la ville . . de Taia-haut ou dans une grotte .. . , 

: ~ : ' > l ?> i - ï  ~:fi!.~:r : ~ : ~ Y j : ; ~ ~ . ! ;  ;!, 9"i.h;3vI.j:yc7 :>-jz.:->.!,;: < + i p ~  , x r ; c r  3 ~ ;  j?$> ~ ' ~ s t s * - r - ~ . ~  L . 7  .> ce -2 r 

naturelle qui s y trouve creusee (gkotte de domeri) I"ed9-? 
i'r . . 

: 1 : ;  .::);.ci. + - h l :  , ~ j I ~ l 1 2 ~ - : 3 c ! . ~ ~ ~ ,  . j T c j f  h F f i L  

C r .  
fouilles de Passemard ont revele Uri outillage it Pa1éciIïth1- 

.J j . i G ; i : ' $ :  . j -! j&ii"  r, "J*fiI? r .  ab F. :$3~>l,î,iiy:l-tt; j; g ! ~ ! ; ~ , ~  sil1:> , j':! l.:,!,f> :3;1:~;3~fi:,.5.,fJ) > j . ;  kc>:j ::,(y? .: 

que sup.. . . Ces .~ travertins sont donc*certalnement, et dans feur 
.::"<;.\:!!~)~)-~,~\, tg, {;{) ',;>"p($~,:yfi!-..,.>: ,c:\ *.>, , . . . .Y? ; ' - P r " .  2 I-q4f..*$:f, ..." 7; 5 . f, . J;3 

totalité, d'un age plus ancl'ei;". allot 'p., 

- Les affleurements qui coiffent la Koudiat Kern Nesrani ( x  = 

624 ; y = 402,85 ; z = 679 m), et la K o u d i ~ ~ - M i m ~ ~ a _ ( ~ _ = ~ ~  

1 ;64$,82,,; ,,KR 140% ,Q a;,,6iqG$: à ! I 'E  de Taza sont très ,ce&@ai- i i  i 4 .  l i i i )  s :?O :?fi0, - bV1'Y.!ifO ,-3 

- 7 -img-r. : sm T ) 1 -%@"&Ifsnf[ B rsokàch4r ; ap gi&e.lfie~llt'ipr&e?é&enb?de~P>autr:~=~j 
e i ? J r i ~ ~ i 3 A  



- Au pied de Ras el Ma, les travertins tapissent les cascades 
alimentées par la résurgence qui sourd un peu en amont du 

village. Ge Gaudefroy (1953) y signale une carrière (que je 

n'ai pas retrquyge) fiche en grog pisolites calcaires de 

plusieurs centimètres de diamètre, témoins, d'après lui, de 

dépôts de sources thermales chaudes en milieu agité, de com- 

position changeante et souvent boueuse. 

- Enfin un dépôt, identique à celui de Ras el Ma, est visible 

à 1 ' ~  de la maison forestière d'~in Khebbab, au niveau des 

cascades (x = 622,5 ; y = 394,75) qui dévalent vers le dar 

Derdar . 

II. - L E S  CALCAIRES LACUSTRES E T  BRECHES A CIMENT ROUGE 

La partie sud-occidentale de la daya du Chiker (N de Ras Chedaya) 

montre des brèches très récentes, plus ou moins consolidées, de calcaires 

dolomitiques à ciment calcareux rouge. Au microscope, ce ciment montre 

des digures dmencroÛtements aériens à subaériens (microstalactites, ...) 

typiques d'un régime karstique, Ces formations semblent identiques à celles 

de la région de Meghraoua, attribuées au Plio-villafranchien par G. Co10 

(1961, p. 202) et au Tensiftien par C. Ek et L. Mathieu (1964, p. 85-86), 

donc plus récent. Ces brèches sont pentées de 60' vers le N (x = 620,5 ; 

y = 388,4) et sont recouvertes en discordance par des calcaires lacustres 

subhorizontaux (fig. 32). 

Une observation microscopique(4) permet de constater qu' il s ' agit de 
calcaire à Algues (Cyanophycées), présentant des filaments de type arva- 
neZZa avec le centre rempli de calcite microspathique centripète secondai- 

re, l'ensemble est lié par une micrite primaire à passées plus riches en 

matière organique. Ils présentent également des plages tramées ressemblant 

à une toile d'araignée que Cl. Guillemin a attribuée& BudniumîitiJage'gIgatire 

ou à des fit-8 de type S o h i z o t h m ~  ou E c h o t h ~ x .  

( 4 )  Ces observations ont été réalisées avec l'aide de Mme Cl. Guillemin 
(Faculté des Sciences, Rabat), B qui je tiens à renouveler mes remer- 
ciements. 
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1. - GENERALITES 

Au N de la région étudiée, affleure une unité d'un style tout à fait 

particulier, donnant dans le paysage un domaine de collines au relief géné- 

ralement mou, à dominante argilo-marneuse, à laquelle, depuis 1969, les géo- 

logues travaillant dans le Prérif (G, Suter, J-C. Vidal, Y. Ennadifi, D. Le- 

blanc) ont donné le nom de "Complexe prérifain". "Il s'agit de marnes bleues 

contenant dans un grand désordre des éléments remaniés de taille et d'âge 

extrêmement variables" (Leblanc D., 1975, p. 65). 

Ce complexe est cantonné, dans le cadre de la région envisagée, presque 

exclusivement sur la rive droite de l'oued Inaouenne. Sauf vers le kilomètre 

118 de Fés, où la route R.N. 1 recoupe une avancée du Complexe qui se prolonge 

au S sur la rive gauche de l'oued. 

L'étude en est rendue délicate par la nature généralement marneuse des 

sédiments remaniés en klippes sédimentaires au sein de la matrice du Complexe, 

elle-même marneuse. Dans ces conditions, on conçoit que les problèmes de li- 

mites cartographiques soient parfois délicates. 

Toutefois, la présence de klippes sédimentaires, parfois de grande taille, 

remaniées dans le Complexe n'est pas discutable, puisque des .blocs de sédiments, 

de nature pétrographique et d'âge variés, sont emballés dans la matrice mar- 

neuse du Complexe et ne présentent aucune continuité stratigraphique avec lui. 



II, - AGE ET NATURE PETROGRAPHIQUE DES ELEMENTS REMANIES RENCONTRES AU SEIN 

DU COMPLEXE PRERIFAIN 

A. LE TRIAS 

C'est le terme le plus ancien qu'il m'a été donné de rencontrer au 

sein du Complexe. Il s'agit de marnes rouges associées à d'importantes masses 

de gypse blanc à rougeâtre, à stratification tourmentée (x = 623,6 ; y = 

404,9). Il est probable que ce bloc triasique remanié soit d'abord monté 

par diapirisme, comme en témoignent les formations maestrichtiennes qui lui 

sont intimement associées, avant d'être repris dans le "Complexe". 

Le Trias est également caractérisé par des masses de sel gemme, dont 

la plus importante est exploitée à la mine de sel de Taza (x = 625,95 ; 

y = 405,45). C'est également ce Trias salifère qui est responsable de l'im- 

portante salure rencontrée dans les oueds. 

B. LE SENONIEN 

Le seul gisement de Crétacé supérieur, que j'ai été amené à reconnar- 

tre, se localise au niveau de la klippe sédimentaire triasique de marne 

rouge (x = 623,6 ; y = 404,9), dont l'existence est signalée plus haut. Cet 

affleurement s'intègre bien dans le contexte du Complexe où le "Sénonien 

prérifain est fréquemment injecté de matériel triasique1' (Leblanc D., op. 

cit., p. 46). 
% + 

Il s'agit de -marnes jaunes, où J. J. Fleury (~acudé des Sciences et 
' 1  

Techniques de Lille 1) a pu reconnaître des formes du Maestrichtien infé- 

rieur, telles que : 

GZobotruncana gr. stuarti (De Lapp.) 

GZobotruncana ventmcosa 

GZobotruncana roseta 

GZobotruncma Zinneiana 

GZobotruncana cf. contusa (Cush.). 

C. L'EOCENE 

Il constitue l'essentiel du matériel remanié en klippes visibles au 

NW de Taza. A la suite de D. Leblanc (ibid. ) , il convient d 'y voir la suc- 
cession de trois termes : 
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- le Paléocène infra-marnes blanches, 
- les "Marnes blanches à silex" et couches associées, 

- 1'Eocène supra-marnes blanches. 

Le Paléocène inférieur débute par des marnes gris-noir à lentilles 

de calcaire blanc, qui ont livré : GZoborotaZia pseudobuZZoZàes (Plumer), 

Vers le sommet, des lentilles calcaires plus abondantes forment alors 

de véritables lits qui contiennent : GZoborotalia pusiZZa Bolli. 

Puis vient le faciès des "marnes blanches à silex", ou faciès "suesso- 

nien", formé de calcaires marneux blancs plus ou moins riches en rognons 

de silex noirs, daté du Paléocène supérieur-Eocène inférieur. 

LIEocène supra-marnes blanches est représenté par des marnes et cal- 

caires blancs plus~gréseux et un banc de calcaire gréseux dur à grandes 

Nummulites (NmuZites i-nî/Zecaput) du Lutétien. 

D a  L'OL I GOCENE 

Peu représenté, il est formé de grès en gros bancs brun-roux. 

III. - CONCLUSIONS 

Le Complexe prérifain est donc caractérisé par l'importance et la 

diversité des éléments remaniés sous forme de klippes sédimentaires dans 

une matrice marneuse miocène. D'importantes accumu&ations de galets arrondis 

(W de Taza), de nature et de taille variées, caractérisent également les 

remaniements du Complexe. La présence de ces galets n'est pas sans liaison 

avec la proximité du front de la nappe prérifaine. 

Le Complexe prérifain ainsi défini s'intègre bien dans le schéma ré- 

capitulatif d'un olistostrome présenté par P. Broquet, (1973) (fig, 16). 

Actuellement deux théories s'affrontent quant à sa mise en place. 

1 .  Selon J.C. Vidal (1971), le Complexe serait la partie supé- 

rieure des marnes bleues autochtones du Couloir sud-rifain. 

Selon cette théorie, il s'agirait donc d'une formation dont 

le dépôt se serait fait dans un bassin différent de celui où 

s'est sédimenté le reste de la série prérifaine. 
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2. Selon D. Leblanc (19751, "le Complexe n'est que la formation 

la plus jeune de l'ensemble prérifain charrié", car cet auteur 

démontre la continuité de la sédimentation entre le "Miocène 

moyen blanc'' et le Complexe prérif ain. 

Le peu d'affleurements observés ne m'autorise pas à prendre position 

pour l'une ou l'autre de ces théories. 

Fig. 16: Schéma récapitulatif et interprétatif de la mise en place de 

klippes sédimentaires et d'olistostromes (P. Broquet, 1973) 

A = Autochtone ou parautochtone. 

B = Allochtone. 

C = Formation sédimentaire turbiditique ou 
normale, plastique. 

1 = Nappe. 

2 = Klippe tectonique. 

3 = Klippe sédimentaire (KS). 

O = Olistostromes. 

Co= Conglomérat. 
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1. - HISTORIQUE 

De tout temps le complexe basaltique "pemo-triasique" suscita la 

curiosité des géologues. C'est en 1914, que l'on trouve les premières des- 

criptions de ces roches. Nous les devons à L. Gentil, Ce géologue y décri- 

vit : 

- des basaltes à structure ophitique, 

- des diabases à structure ophitique et intersertale, 

- des diabases à olivine avec structure intersertale, 

- des diabases à structure ophitique silicifiée. 

Il faut attendre 1936, pour que H. Termier, dans son impressionant 

ouvrage sur le Maroc central et le Moyen-Atlas septentrional, en donne les 

premières analyses chimiques connues. S'appuyant sur des observations an- 

térieures, il conclut qu'"il s'agit d'épanchements gigantesques ayant recou- 

vert la plus grande partie du ~aroc" (op. e i t . ,  p. 1501) et dont l'origine 

est probablement fissurale. 

Plus tard, la découverte de pillow-lavas au sein de ces formations 

(Cogney G., Termier H. et G., 1971) repose le problème de la paléogéographie 



du "Permo-'Blrias" , En P 994, ces mêmes auteurs, assistés de Mn Normand, préci- 
-. ., . 

sent leika ~bsematLcsno en f &eur :d'un épanchement sous-aquatique .dans: une 

zone proche du littoral, occupé par des lacs ou des lagunes, donc en eau 

douce ou saumâtre, mais à leur avis l'épanchement s'est produit plus génê- 

ralement à l'air libre (cf, niveaux prismés), Ils donnent 6gaPement les 

analyses chimiques dPéchantillons provenant d'une coulée aérienne, et d'une 

coulée sous-aquatique, 

A la suite de la découverte de niveaux carbonatés au sein d'épanehe- 

ments basaltiques du Maroc central, G o  Cogney et J,C, FaugGres (B975), syn- 

thétisant les données connues concernant de telles observations, concluent 

à l'existence : 

- dfépanchements sous-marins en milieu très peu profond, 
- d%panchements aériens, 

- d'épanchements sous-lacustres ou lagunaïres, 

Comparant le magmatisme triasico-liasique du Maroc et de la côte orfen- 

tale de l'Amérique du Nord, Ho Bertrand et J.M, Prioton (1975) affirment 

l'unité génétique d'un magmatïsme précurseur de l'Atlantique Nord, mis en 

place en régime distensif. 

II, - ASPECT SUR LE TERRAIN 

Ce complexe basaltique, cantonné dans la formation argileuse rouge 

attribuée au "Permo-trias", forme des coulées noyant Pa topographie des 

argiles rouges ravinées sous-jacentes, Des phénomSnes de métamorphisme 

de contact sont observables dans les argilites rouges parfois interstrati- 

fiées au sein des coulées (figo 191, Ces argilites, ainsi transformées 

("cuîte~")~ prennent alors l'aspect deun jaspe siliceux rouge-brun, ou d'un 

grès, dont les bordures sont toujours trSs riches en épidote, 

A l'affleurement, lorsqu'elles ne sont pas altérées, il s'agit de 

belles roches massives de couPeur variable suivant la teneur des minéraux 

qu'elles contiennent : du verc-Jaune au vert bouteille souvent mouchetées 

de petites taches plus sombres, 

Mais plus fréquemment, elles sont trSs altérées, Elles montrent une 

forme de désagrégatïon typique en boules présentant une desquamation en 

écailles concentriques mimant parfois une structure de pillow-lavas" Mais 

généralement, l'altération donnent naissance à une terre verdatre ou oran- 

gée sillonGe de filsnaats de caleite ou de quartz. 
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Enfin des sphérolites de calcédoine sont très fréquemment observables. 

Certaines centimétriques forment même des lits stratifiés, granoclassés, dé- 

cimétriques (pl. V ; phot. 1-2), que j'ai appelés "niveaux à billes siliceu- 

ses". Ces niveaux à billes siliceuses résulteraient, à mon avis, d'une épura- 

tion saccadée de la chambre magmatique en matériel acide, et/ou d'une mise 

en place sous l'eau. 

Dans l'ensemble du terrain étudié, où le complexe basaltique est abon- 

damment représenté, je n'ai pas retrouvé les niveaux carbonates interstrati- 

fiés qui semblent pourtant être un phénomène assez général dans le Trias "de 

bordure': puisqu'ils ont même été décrits sur la bordure orientale du bassin 

de Guercif (Benzaquen M., 1965, p. 10). 

Signalons enfin que sous la station météorologique de Bab bou Idir 

(x = 617,75 ; y = 386,8) affleurent des roches noires à violettes (pl. V ; 

phot. 3) se présentant en boules ovof des différentes des boules dues 2 l'al- 

tération (cf. plus haut), Ces boules ont un aspect massif en leur centre et 



p lus  vacuola ï re  5 Peur pé r iphé r i e ,  Nous verrons que l e u r  s t r u c t u r e  micros- 

copïque, a i n s i  que l e u r  composftion minéralogique e t  géochimique cont r ibuent  

également à l e s  d i f f é r e n c i e r  du r e s t e  du complexeo 

III, - DIAGNOSES MICROSCOPIQUES 

Outre une d e s e r ï p t i o n  de l a  composftion minéralogique p a r t i e l l e  expr i -  

mée (qui  ne t r a d u i t  quPlncomplétement l a  composition r é e l l e  de Pa roche) ,  

une desc r ip t ion  e n  fonc t ion  des  s t r u c t u r e s  a  6 t 6  adoptéen De c e t t e  manfêre, 

il e s t  t enu  compte des f a i t s ,  puisque l e s  s t r u c t u r e s  sont  en  r e l a t i o n  di-  

r e c t e  avec des condi t ions  de mise en  p l aee ,  

Une étude microscopique d ' é c h a n t i l l o n s  r e p r é s e n t a t i f s  s e r a  donc donnée 

ci-dessous, 11 s ' a g i t  de roches f r a l c h e s  non a l t é r é e s  ( f i $ ,  P8), 

A, ECHANT 1 LLON 76-DD 81 D : ( f i g ,  19) 

C e t t e  roche r é c o l t é e  s u r  l a  r o u t e  de Bab e l  Arba, au p ied  du j b e l  e l  

Rhouab (x  = 624 ; y = 385,9),  a p p a r t i e n t  â un important massif de roches 

v e r t e s  p l u s  ou moins foncées su ivant  l a  teneur  en minéraux t e l s  que l a  chlo- 

r i t e  e t  l P é p i d o t e 0  

I c i  en lVoccurence  e l l e  e s t  de  couleur foncée ; 2 P P o e i l  nu, l a  roche 

s ' avè re  legsrement micro-grenue ( s e u l s  l e s  c r l s t a u x  de pyroxznes sont  Zi 

peine d l sce rnab le s ) ,  E l l e  con t i en t  s u r t o u t  du f e ldspa th  plagloc%&se,  du 

pyroxsne, de l a  c h l o r i t e ,  

Les c r i s t a u x  de f e l d s p a t h s ,  t r ê s  abondants (plus  de l a  mo i t i é  des  

minéraux), sont automorphes e t  forment des baguet tes  p l u s  ou moins al lon-  

gées ,  Le plagioc%ase,  p ré sen tan t  des mâeles e t  p a r f o i s  des  phénomênes de 
1 I zoning", e s t  fréquemment a l t é r é ,  Les mesures e f f ec tuges  s u r  l e  p l ag ioc l a se  

r évê l en t  Ba présence dPandéslne-labrador  (An 35 à An 5 7 ) "  

Le pyroxêne e s t  monocl in ique ,  PégSrement co loré  e t  p160chro?que, il 

p o u r r a i t  appa r t en i r  au groupe des a u g i t e s ,  Toujours a l t é r é  (d6but de ser -  

p e n t i n i s a t i o n ) ,  il n ' a  pu f a i r e  l ' o b j e t  de mesures de PvsmgPe 2 V, Il pré- 

s e n t e  p a r f o i s  des  mâcles de type h l  e t  de type "en s a b l i e r " .  

La c h l o r i t e  e s t  p ré sen te  : e n t r e  l e s  c r i s t a u x  de f e ldspa th  e t  dans 

l e s  c r i s t a u x  de pyroxsne? E l l e  a p p a r a l t  p a r f o î s  en f a i s ceaux  f lexueux a l o r s  

a s soc i ées  â des f i b r e s  d q a c t i n o t e ,  
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La disposition des cristaux de feldspath confère à la roche une struc- 

ture doléritique très nette, essentielleme~it subophitique avec une légère 
z .  

" i 

tendance intersertale. 

Les roches sïtuées plus au S sur la route de Bab el Arba restent con- 

forment à ces observations, à savoir : 

- un plagioclase de type andésine, 
- un pyroxène de t m e  augite présentant le faciès diallage sou- 
ligné par des oxydes. 

9 ' 1 '  , 

En outre, certains échantillons sont très riches en minéraux tels que 

les épidotes (pistachite en structure radiaire ; allanite zonée). On peut 

aussi observer quelques cristaux de serpentine associés 2 de l'iddingsite 

(altération d'olivine 1 ) .  

B. ECHANTILLON 76-DD 55' : (fig. 20) 

Cet échantillon prélevé au N du champ de tir de Tirhirka (x = 621,45 ; 

y = 394,2) est de couleur foncée et se présente en altération en boules. 

A l'oeil nu, la roche est très légèrement microgrenue. 

Les cristaux de feldspath, toujours très altérés, n'ont pas permis de 

mesurer la teneur en anorthite, Ils sont parfois développés en étoile et 

ils montrent presque toujours un aspect "squelettique'', les extrémités four- 

chues, confèrent un aspect en X ou Y ("queue d'hirondelle" des auteurs). 

C'est-à-dire que les bords dnt eu une croissance plus rapide que le centre 

du cristal. Il s'agit là d'un phénomène caractéristique des laves à refroi- 

dissement rapide, figé, typiques d'un volcanisme sub-aquatique. 

Le pyroxène, parfois poecilit5que, est un clinopyroxène dont l'angle 

2 V est  très petit, il pourrait donc s'agir de la pigeonite, 

Le reste de la lame mince présente des flots de verre résiduel cryp- 

tocristallins verts. 

Quelques opaques (magnétite, titano-magnétite) dendritiques sont dis- 

séminés au sein,de la lame mince, ainsi que de la calcite secondaire. 

La structure est ophitique à tendance plutôt intersertale. 
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Dolérites à structure subophitique - intersertale 

feldspath altéré 

l 

plagioclase 

*squelettique" 
\ 

Fig. 

chlorite 

pyroxène 

( LUMIERE ANALYSEE) 

Fig. 20 

feldspath alté 

verre résiduel 

lroxène (augite) 



C. ECHANTILLON 76-DD 105 b : (fig. 21) 

Cet échantillon provient du S d'Es Sebt (cf. fig. 4 ) ,  à cet endroit 

(x = 618,5 ; y = 390,9) la roche est particulièrement bien fraîche, n'ayant, 

semble-t-il, subi aucun type d'altération. Il 's'agit vraisemblablement d'un 

ensemble de coulées à aspect massif. 
*r 

Là encore, la roche est essentiellement formée de cristaux de felds- 

path en abondance et de cristaux de.pyraxène. 

Les cristaux de feldspath peu altérés, très abondants, ont permis 

d'effectuer des mesures de la teneur en anorthite. Ces mesures ont mis en 

évidence le labrador (An 55)". Quelques uns présentent également un aspect 
II squelettique". 

Le pyroxène, souvent mâclé en sablier, est du type augite avec un 

faciès diallage assez fréquent. 

Le fond de la roche est occupé par une masse plus ou moins vitreuse 

où abondent des cristaux squelettiques de magnétite dendritique prenant un 

aspect d'arêtes de poisson ou de peigne, parfois cruciforme. Ils seraient 

le résultat d'un "alignement, suivant des axes perpendiculaires, d'octaè- 

dres de taille régulièrement croissante". (Moussu R., 1954, p. 113). Cette 

structure particulière est liée à la présence de plagioclases "squeletti- 

ques" et témoigne d'une croissance incomplète figée. 

La structure est hétérogène : tantôt elle est doléritique subophiti- 

que avec des cristaux assez gros (fig. 21), tantôt elle est presque micro- 

litique avec des cristaux de plagioClases menus sans phénocristaux, enfin 

elle montre une pâte vitreuse où abondent des feldspaths ''~quelettiques'~. 

D. AUTRES EXEMPLES DU COMPLEXE BASALT I QUE "PERMO-TR I AS I QUE" 

Les échantillons, dont la diagnoee a été rapportée ci-dessus, sont 

des échantillons représentatifs moyens de la roche fraîche, mais il n'en 

est pas toujours de même. Beaucoup de roches du complexe appartenant à . . la 

région étudiée montrent des traces de transformations parfois profondes, 

tant dans la structure, que dans la composition minéralogique exprimée. 

Très souvent, les mesures de teneur en anorthite sur les cristaux de 

plagioclases révèlent l'andésine (An 33 à An 38 en moyenne). Donc un pour- 

centage en anorthite trop faible pour ce type de roqhe. Nous sommes là en 
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- plagioclase (An 30) 

olivine pseudomorphosée 

(LUMIERE ANALYSEE) 

Fig. 21 

76-DD105b 

- plagioclase (An 55)  

magnétite dendrit ique 

(LUMIERE ANALYSEE) 

Fig. 22 



présence de phénomènes de déstabilisation des cristaux de feldspath. Il 

n'est pas rare par exemple de voir des cas de plagioclases sodiques s'ex- 

suder pour donner de l'albite. La calcite, parfois abondante au sein de 

certaines lames minces, proviendrait de cette déstatilisation. 

Certaines roches, qui ont alors une teinte vert-jaune, sont très ri- 

ches en minéraux du type : chlorite (clinochlore, pennine, ...) et surtout 
épidote (zoïsite) . Les pyroxènes sont alors réduits à l'état de reliques. 

Parfois, la roche peut être assimilée à une épidotite microgrenue, tant la 

teneur en ce minéral est importante. L'épidote constitue la majeure partie 

de la roche au sein de laquelle on retrouve des reliquats de plagioclases 

et des traces de structures de lave. 

Toutes ces traneSormations et associations minéralogiques témoignent 

d'une transformation métamorphique dont la paragenèse serait celle du faciès 

zéolitique (faciès prehnite-pumpellyite). Cette transformation métamorphi- 

que de basse température et de haute pression est très répandue dans la ré- 

gion envisagée au S de Taza. 

E, UN CAS PARTICULIER : L'ECHANTILLON 76-DD 38 : (fig. 22) 

L'affleurement dont provient cet échantillon a déjà été signalé plus 

haut (p. 7 1 ) ,  il se situe sous la station météorologique de Bab bou Idir. 

La roche, de teinte brun-violet, se présente en boules (pl. V ; phot. 3) 

plus vacuolaires à la périphérie qu'au centre. 

Au microscope, l'aspect est nettement différent des roches décrites 

précédemment. 

Le fond de la lame mince est constitué de très petits minéraux dis- 

posés en gerbes, où l'on peut y reconnaître des cristaux de plagioclases 

et de pyroxène (? ) .  Au milieu de ces gerbes quelques grands cristaux de 

plagioclase oiiigoclase-andésine (An 30), généralement altérés en minéraux 

argileux, sont discernables. Ils présentent presque toujours l'aspect 

"squelettique" ou en "queue d'hirondelle" des auteurs. 

En outre, on y observe des cristaux automorphes d'olivine pseudomor- 

phosés en serpentine et chlorite avec à la périphérie un liseré d'idding- 

site. 

La calcite et les opaques (dentrites de magnétite en "arête de pois- 

son") sont abondants, 
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Tou6 ces critères : 

- fond de minéraux en gerbe, 
- plagioclases "squelettiquess', 
- dentrites de magnétite, 

sont symptomatiques de figures de trempe et témoignent d'un refroidissement 

trës rapide de Pa lave, courant dans un volcanisme sub-aquatique- Il ne 

serait pas étonnant d'avoir affa~re ici à une bordure de pilBow-lavac ( 7 3  

trgs altéré, 

I V .  - ANALYSES GEOCHIMPQUES 

A, LES DONNEES 

JusquPà prgsent, peu dVanalyses géoehimïques ont éeé effectuées sur 

les roches du complexe basaltique "permo-triasique" du Moyen-Atlas, A ma 

connaissance, la bibliographie n'en donnait que cinq tirées des travaux de 

Ho Termier (1936) et Go CoYo et al, (P974), Jven pr6sente huit nouvelles 

effectuées sur du matériel issu de la région étudiée au S de Taza (fig, 18)- 

le tableau I donne le résultat de ces huit nouvelles analyses"'. La plu- 

part des échantillons analysés ont déjà été décrits micro~eopïquement~ 

Les 6ehantlPlons 76-DD 84 et 36-DD 96 se situent sur la route de Bab 

el Arba (cf, coordonnées Lambert, tabl, I), Le premier est à rapprocher des 

échantillons déjà décrits ; le second appartiendrait plus volontiers à Pa 

catégorie des roches "transformées" riches en épidote, chlorite, etc, ,,, 

Macroscopiquement, on y distingue des aiguilles centiméfrfques vert foncé 

(pyroxsne augite trës altéré) au sein d'une pâte vert-clair" 

A la lecture du tableau 1, il apparaît que nous avons affaire à des 
-e 

échantillons riches en Si0 et en A1203, ainsi qu'en H O (ce dernier doir 
h 

2 2 
etre mis sur le compte des minéraux dbaftération eels que phyllosflieates, 

0 7 " >  0 

(5' Il m'est agréable d'exprimer ici mes remerciements à M. Erbahi, Chef 
du Service des Laboratoires de Pa Division des Mines et de la Géologie 
à Rabat qui a trës aimablement accepté mes échantiPlons, ainsi qu'a 
Mme Fleury qui a apporté fout son soin à effectuer ces analyses, 
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2 ~ r ~ r :  Tabl. 1 : Tableau des analyses chimiques effectuées sur l e s  roches 
*==-&.,d-' du complexe basaltique "permo-triasique" a ~ ~ d ~ h u m  s i t u é  au S de Taza. 

coord. 

Lambert 

38' • 
617,75 

386,8 

46,30 

21,80 

4,30 

4,70 

1,10 

néant 

4,90 

3,80 

3,68 

O, 48 

O, IO 

x 

y 

Si O, 

A l 2  03 

Ti O2 

M n 0  

Ca O 

Mg 0 

Na, O 

K2 O 

pz O, 

38. 
617,75 

386,8 

43,90 

13,78 

1,50 

2,75 

1,30 

0,lO 

13,80 

6,90 

3,25 

O, 96 

0,20 

traces 

O, 10 

5,03 

O, 37 

99,83 

6,70 

O, 30 

3,95 

0,55 

L c O2 

S 

H2 O' 

Hz O- 

81D, 
624 

385,9 

52,80 

17,50 

1,50 

5,52 

0,90 

O, 30 

6,50 

6,80 

1,68 

0,48 

0,35 

1,84 

0,30 

5,85 

O, 72 

I 
Total 

P. 

96,  

néant 

O, 13 

2,96 

0,84 

99,93 99,94 

traces 

O, 40 

5,05 

O, 45 

99,91 

87+ 

traces 

O, 40 

4,84 

0,56 

99,92 

néant 

O, 26 

2,15 

néant 

O, 26 

2,70 

105a, 
622,l 

382,2 

53,65 

18,73 

2,70 

4,50 

O, 95 

618,5 

390,9 

50,80 

19,50 

3,20 

7,97 

O, 50 

0,28 

7,OO 

1,50 

3,04 

2,40 

0,45 

100,lI 

621,45 

394,2 
1 

52,70 - 
14,20 

2,70 

7,20 - 
O, 60 

0,22 

6,oo 

6,60 

3,80 

1,68 

105b 't ' 623.65 1 618,7 

0,54 

99,84 

O, 30 

55'. 

385,5 

51,20 

18, IO 

r ,O0 

6,62 

O, 50 

53,70 

17,05 

3 ,QO 

6,90 

O, 40 

0,18 

8,50 

2,20 

3,80 

1,32 

néant 

O, 10 

9,90 

2,80 

0,44 

O, 24 

0,10 

0,14 

8,50 

5,90 

1,68 

O, 38 

O, 20 0,15 



1 
TERMIER H .  (1936) COGMEY G.  de. ( 1974 )  

Muséum Muséum Muséum basalte nucléus de 
666 G +  D 105+ 667 G4 prismé pillow-lava 

i- + 
Si O, 50,50 

Tabl. II: Tableau comparatif des analyses chimiques 
données par H. Termier (1936) et G .  Cogney d. ( 1 9 7 4 ) .  3 I .i .. 

j ~f iii 



Les éehantn l lons  76-DD 38' e t  76-DD 38 s e  d i s t i n g u e n t  par  un pourcen- 

t age  p lus  élevé ( b i e n  que r e s t ane  re la t ivement  f a ~ b l e )  en Ca O e t  en CO 2  ' 

A t i t r e  de cornparalson, j e  reproduns en mg@ $4 i t a b l "  III) l e s  t r o n s  

analyses  de H o  Termier (op, cz t*  3 concernant : 

b a s a l t e  labradorique de 

1494:95, MusiZum 666 G )  : 

- l a  d s i e r l t e  à p i g e s n i t e  de l 'oued Khensussa (p rê s  de Rommani, 

p ,  1495-96, Muséum D 803)  ; 

- l e  b a s a l t e  Eabradornque (à o l i v i n e )  dVAzrou (p ,  1498-99, 

Muséum 667 GQ ; 

e t  l e s  deux analyses  publ iées  par  G o  Cogny e t  aI, (op ,  c z t , )  concernant : 

- l e  b a s a l t e  prasmé de Merzaga ( reg ion  de Romani)  ( p "  158-1591 ; 

- Le nueleus d 'un p i l l ow- lava  de Bir-Pzem ( rég ion  de Romani)  

(p,  YW-1601, 

Bo E S S A I  DIINTERPRETHTiON 

Les r 6 s u l t a t s  de ces h u i t  ana lyses  chimiques montrent que s i  e e r t a l -  

nes de ces  d o l é r i t e s  ont  une composition d e  type t h o l é i i t i q u e  ( f o r t e s  te -  

neurs  en  SiO,, pourcentages de Na,O e t  K,O re la t ivement  f a i b l e s ,  q u a n t i t é  
* L L 

dVAl2O3, de Fe0 t o t a l  homogènes, . , ) ,  d ' a u t r e s  s ' e n  é c a r t e n t  t r è s  n e t t e -  

ment, 

Afin de d i s t i n g u e r  l e s  t h o l g i i t e s  des  a u t r e s  laves ,  on u t i l i s e  eou- 

ramment l e  rappor t  a l e a l n n s / s n l ~ c e  (Mac Donald G ? A ,  e t  Katsura T c ,  1964 ; 

Kuno H o ,  1968), c ' e s t  ce q u ~  a  é t 6  f a i t  s u r  Pe d i a g r m e  de Ya f i g u r e  23. 

Sur l e s  h u i t  échantillons analysés ,  q u a t r e  s 5 v è r e n t  appa r t en i r  au groupe 

des b a s a l t e s  a l c a l i n s  e t  q u a t r e  2 c e l u i  des  t h o l é r i t e s  avec : 

- un r ep résen tan t  de l a  s é r i e  '2 RypersthSne, let  

- t r o i s  r ep ré sen tan t s  de l a  s é r i e  à p igeon l t e ,  

Aucun n ' appa r t i en t  zi domaine des t h o l é n i t e s  abyssa les ,  deux éehan- 

t î l l o n s  seulement appartnennent au domaine des t h o l é n i t e s  permo-tr iasiques 

ê tud îêes  dans l e  Haut e t  BPAntP-Atlas (Bertrand H" e t  P r io ton  J,M,, 1975)- 
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Toutefois, étant donnée la mobilité des ions alcalins, la précision 

d'un tel diagramme peut être contestée. 

% Na, O 
+ K,O 

t holéiites abyssales 

3 1  /t" 

, .' Mc. Donald 

a ' & Katsura (1964) 

,,..., Bertrand & ... i 

'.. ,,. .. ' '' Prioton (1975) 

Fig. 23 : Diagramme alcalins/silice. 

2) Diagrammes de Miyashiro : (fig. 24) 

A. Miyashiro (1973, 1975) a établi une série de diagrammes qui tiennent 
4 compte des variations des teneurs en Si0 Fe0 (= fer total exprimé en FeO) 

* 2 ' 
et Ti0 en fonction du rapport Fe0 /Mg0 et qui lui ont permis de séparer les 2 
roches tholéiitiques et calco-alcalines, 

Les séries tholéiitiques se caractérisent par un faible accroissement 
* 

de la teneur en silice et une augmentation des teneurs en Fe0 et Ti0 (avec * 2 
un maximum pour ce dernier) lors de l'augmentation du rapport Fe0 /Mgo. Les 
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Fe O* (fer total) 

Na, O 
+ K 2 0  

Fig. 25 : Diagramme AFM. 

thotéiites abyssales 

Columbia River 

K2O P z 0 5  

Fig. 26 : Diagramme K, O/Ti Q/P, q de Pearce ekc a& (1975) 

< 

(pour l a  s ignif iaathon du symbolisme s e  reporter aux tableaux 1 e t  11.) 



phênomenes inverses s'observent pour les series cales-alcalines : rapide 
tlc 

accroissement de la teneur en Si0 diminution des teneurs en Fe0 et Ti0 2 2 ' 

De tels diagrammes ont été établls pour les roches du complexe basal- 

tique "pemo-triasique" du S de Taza (fq0 241 ,  Il apparaît que les points 

représentatifs de ces roches s'inscrivent, pour Pa majorité, dans la lignée 

tholéiitiq~e~ Toutefois, la tendance tholéfitique n'est pas pure, car on 

observe des roches dans le domaine cales-alcalin (peu éloignées cependant 

du domaine tholéiftique)- 

3)  Diagramme A-F-M e (fig, 25) 

Ce diagramme analyse les variations des ciIcaPins (A), du fer (F) et 

du magnésium (M), On constate que Ba l~gnée tholéiitnque se caraetérlse 

par une forte augmentation du fer lors de l\nrichissement en alcalîns, 

Par contre, la Pïgnée caleo-alcaline montre un faible enrichissement en 

fer associé 2 une augmentation des aYcaPins, 

Le diagramme A-P-M (fig- 25) fait apparaître la même dispersion que 

les deux autres précédents, Deux échantillons 476-DD 81 D et 76-DD 83) ssap- 

parentent aux tholéiites permo-triasiques du Haut et Anti-Atlas et entrent 

dans le domaine des tholéïïtes abyssales, 

4) Diagramme K OIT10 /P O . (fig, 26) 2-2-2-5 " 

Enfin le diagramme triangulaire K o / T ~ o ~ / P ~ o ~  de la figure 26 permet 2 
la comparaison des dolérites "permo-triasiques" du S de Taza avec les exem- 

ples classiques des tholélites typiquement continentales de Columbia River 

Plateau (W des Etats-Unis) et de la province N du Karoo, De plus, ce type 

de diagramme trlangulalre permet lwïndfvPduaPlsation nette des tholéiites 

abyssales (Pearce ToHo et al" , 19759, II en resulte que les dolérites ana- 
lysées s'apparentent une fois de plus au type contnnental plutôt qu'au type 

oc6ennlque0 Signalons que les dolérites pemo-triasiques du Haut et Anti- 

Atlas appartiennent au domaine océanique et sq6eartent des tholeiites êon- 

tinentales (Bertrand H e  et Prioton J,M,, opo e~t,), 

A tit~e de comparaison ont et6 reportés sur ces quatre diagrammes 

(fig. 23 5 26) les résultats des analyses fournies par HP Termier (1936) et 

G o  Cogney et a l ,  (19741, On remarque que ces échantillons auraient tendance 

5 se rapprocher du domaine des dolérites permo-triasiques du Haut et Anti- 

Atlas, c'est-%dire qu'elles seraient plutBt 5 tendance océanique, 
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V ,  - CONCLUSIONS 

1. Ces diverses observations contrihucnt à montier que le complexe - - --. 

basaltique "permo-triasique" du Moyen-At-2s sêprentrlonal au S de Taza est 

formé de roches que l'on peut regrcuper s o ~ s  le concept de dolérites 

(= "sortes de basaltes à structure doléritique" ; Jung J e ,  1969, p, 294), 

ou microdolérites à structure ophitique et/ou intersertale OU l'olivine 

est assez rare. Et si l'on donne au terme de diabase un sens plus large, 

comme le font les péêrographes des Etats-Unis qui englobent les dolérites 

dans cette catégorie, les distinctions établies par L. Gentil (1914) res- 

tent valables pour qualifier les roches rencontri;es ail ct ,vvc, t' , c-i t e  G u i - -  

de, les basaltes S. S. n' ayant jamais été rei~c:ont:rés, 

Remarg~g ----- : Eu égard au pourcentage en An, parfois plus é levg  (An 55) ,  

l'appellation micro-gabbro serait parfois préférable pour certains éçhan- 

tillons (type 76-DD 105 b ; fig. 21). 

2. Bien que la présence de pillow-lavas n'ait pu être démontrée avec 

certitude (probable sous la station météorologique de Bab bou Idlr ?) ,  des 

particularités structurales, décrites plus haut, témoignant de laves figées 

ayant subi un refroidissement rapide, plaident en faveur d'une mise ne pl%- 

ce généralement sous-aquatique, 

3, La considération de quelques données géochimiques, s'ajoutant aux 

diagnoses mlcroscopiques, témoigne que le magmatisme doléritique "permo- 

triasique" de la région étudiée s'inscrit dans un cadre continental, mals 

semble présenter des affinités océaniques (le faible nombre des analyses 

chimiques ne permet pas d'être plus rigoureux). 

4. Un métamorphisme de faible intensité (faciès zéolitique) affecte 

plus ou moins tout le complexe magmatique "permo-triasique" de la réglon 

étudiée. Ce phénomène semble être la règle générale pour la région de Taza, 

Car déjà en 1936, Ho Termier donnait, sans conclure, l'examen miçroscopl- 

que d'une roche prélevée par sondage à 130 mètres de profondeur au SE de 

Taourirt (entre Taza et Oujda) dans les ternes suivants : "structure ophl- 

tique, plagiuclases albitrsés, augite transformée en calcite, chlorite, 

magnétite" ( zb id ,  , p, 1501). 

5, Enfin, je ne saurais conclure cette partie du présent ouvrage sans 

rappeler les récents travaux de Ho Bertrand et J.M. Prioton (1975) sur le 
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Photo 1 : 

t f  Niveau à billes" dans le complexe basaltique "permo-triasique". 

Photo 2 : 

Détail de la photo I o  

Photo 3 : 

Mode d'affleurement de l'échantillon 46-DD 38 (x = 617,75 ; 

y = 386,8), Sous la station m6téorologique de Bab bou Idlr, 
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magmatisme triasico-l~asique du Maroc (Haut et Anti-Atlas) et de la côte 

orientale de BYAmérique du Nord, Les principaux faciès pétrographiques 

qu'ils ont ëté amenés à reconnaître sont "des basaltes, des microdolérites, 

des dolérites plus ou moins gabbroyques et des gran~phyres~ Des critêres 

minéralogiques et gëochimïques ~émoignent de La nature tholéiftique de tou- 

tes ces roches", er notamment, au Maroc, des tholéiites à quartz riches en 

Les thol6iites du Haut et de IVAnti-Atlas, â affinités océaniques 

certaines, auraient cependanc tendance â former un type intermédiaire entre 

celles typiquement océan~ques et celles franchement çontlnenta2es0 Ce qui 

permet à ces auteurs dkenvleager un début d'oeéanisation qui avorterait ra- 

pidement dans le temps, et progressivement dans l'espace au fur et à mesure 

que l'on remonte vers le NE, 

Le magmatisme doléritique "permo-triasique" de Pa région de Taza, au 

caractère   lu tôt continental, ne fait que confirmer cette hypothsse. 

-t Par conséquen~, il conviendrait de voir dans ce magmatisme, l'effet 

d'une fissuration du socle liée 2 l'ouverture de lVAtlantique Nord, suivant 

le modèle pétrographique et géochim~que proposé par H, Bertrand et J M. Prio- 

ton (op, eZt,) et suivant le modèle structural réalisant une sorte de "sta- 

de Mer Rouge" proposé par X, Le Pichon (Y 97 1 ) . 









APERCU W ( T T U R A L  

- CHAPITRE I - 

APERCU STRUCTURAL DE LA REGION ETUDIEE 

1. - LE DETROIT SUD-RIFAIN 
II. - LE COMPLEXE PRERIFAIN 
III. - LE MOYEN-ATLAS SEPTENTRIONAL 

Du N au S ,  la région étudiée.présente trois domaines structuraux 

bien distincts : 

- le Complexe prérifais, 
- le Détroit sud-rifain, 
- le Moyen-Atlas septentrional. 

1. - LE DETROIT SUD-RIFAIN 
Le Détroit sud-rifain comporte essentiellement des marnes miocènes 

discordantes sur les structures moyen-atlasiques au S. Il est surmonté par 

le Complexe prérifain au N, et il est ici très peu développé. En effet, 

c'est au niveau de Taza (cf. carte d'Oujda au 1 /500 000) , que le Détroit 
sud-rifain montre une striction ; ce dernier étant coincé entre le massif 

primaire du Tazekka et l'avancée de la nappe prérifaine. Cette striction 

coupe le Détroit sud-rifain en deux parties : les formations du saYs (Fes- 

Méknes) à l'W, et les formations du couloir Taza-Oujda (dont nous avons 

ici la terminaison occidentale) à I'E. 

II. - LE COMPLEXE PRERIFAIN 
Le Complexe prérifain, quant à lui est encore plus restreint en super- 

ficie, dans le cadre de la région étudiée, puisqu'il ne fait qu'en lécher 
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Fig. 27 :CARTE STRUCTURALE 
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le bord septentrional. Il est représenté par des blocs de taille parfois 

imposante, de nature et d'âge variés (mais surtout paléocènes-éocènes) au 

sein d'une matrice marneuse miocène reposant sur les formations du Détroit 

sud-ri£ ain. 

Le Moyen-Atlas septentrional, enfin, est représenté ici par sa ter- 

minaison nord-occidentale ; c'est l'objet principàl de l'étude structurale. 

On y retrouve les dewt grandes divisions établies par H. Termier (1936) 

pour le Moyen-Atlas septentrional, à savoir : 

- le Causse moyen-atlasique (subtabulaire) au NW, et 

- le Moyen-Atlas proprement dit, ou plissé, au SE. 
Ces deux ensembles structuraux sont séparés l'un de l'autre par une 

1' ligne architecturale majeure" (Choubert G. et Marçais 3. , 1952) pour la- 
quelle G. Co10 (1961) a proposé le nom d'accident nordmoyen-atlasique : 

accident à caractère cisaillant, localement chevauchant au NW, dont le 

style tectonique pourrait s'apparenter à celui de la faille de Cévennes 

(Duée G., 1962 ; Duée G., Paquet J., 1960 ; Paquet J., 1960), ou à ceux 

de certains faisceaux de la chaîne du Jura (Aubert D., 1959). 

L'observation de la carte structurale (fig. 27) montre que le domai- 

ne atlasique est haché par plusieurs familles directionnelles de failles. 

Une première série d'accidents, la plus importante, est dirigée parallè- 

lement aux axes des plis qui, plus au S, se manifestent dans le Moyen- 
- - 

Atlas septentrional, c'est-à-dire qu'ils sont orientés NE-SW. Quelques uns 

d'entre eux prennent une curieuse allure sigmolde. Cette première série de 

fractures est recoupée par une seconde orientée NW-SE, vraisemblablement 
7- 

- "  

conjuguée sur la précédente. 

A noter également des réseaux de failles et fractures N-S et E-W, 

ces dernières étant surtout bien développées dans la moitié méridionale de 

la région étudiée. 

Alors que sur le Causse se développent des séries subtabulaires peu 

épaisses, le jbel Bou Messaoud constitue une puissante ride anticlinale à 

laquelle succède la structure synclinale de la dépression du Chiker. 

Sur la bordure NW du domaine moyen-atlasique, affleurent les roches 

paléozoïques de la boutonnière du Tazekka , "ant iclinorium érodé, d ' âge 
probablement tertiaire". 
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- CHAPITRE XI - 

1 L' ACCIDENT NORD* MOYEN- ATLASl0l.E 1 

1. - GENERAL ITES 

II. - DESCRIPTION 
III. - CONCLUSIONS 

1. - GENERAL ITES 
' 

La "ligne architecturale majeure" (Choubert G. et Marçais J. , 1 952) 

qui sépare le Causse subtabulaire du Moyen-Atlas proprement dit fortement 

plissé, est définie sous l'appellation "accident nord-moyen-atlasique" par 

G ,  Co10 (1961). La terminaison septentrionale de cet accident est particu- 

lièrement nette dans le cadre de la région étudiée. 

De direction sensiblement paralléle à celles des grandes structures 

moyen-atlasiques, c'est-à-dire SSW-N'NE dans sa partie méridionale et SW-NE 

dans sa partie septentrionale, cet accident prend en écharpe toute la'rbgion 

étudiée depuis Taza au NE, jusqu'au jbel  ln Hallouf au SV. 11 est souligng 
sur la presque totalité de son tracé par des affleurements d'argilites rouges 

II penno-triasiques", qui, du fait de leur plasticité, participent aisément 3 

la rec tonique. 

II. - ' DESCRIPTION 
Une série de coupes (fig. 30), établies du N vers le S, va nous aider 

B comprendre la nature de cet accident. 

A. DANS LA PARTIE SEPTENTRIONALE 

Au S imédiat de Taza, a proximité de la discordance du Miocàne qui 



oblitère les structures moyen-atlasiques (et en particulier l'accident en 

question), les couches rouges "permo-triasiques" montrent jusqu'à une alti- 

tude de 750 à 800 mètres, sur le flanc oriental du jbel Toumzit forme de 

Lias inférieur subhsrizontal (pl. VI ; phot. 1). La coupe A de la figure 30 

illustre bien cette disposition structurale et démontre ainsi le caractère 

de faille inverse de l'accident. . 

Une petite écaille, de matériel calcaro-dolomitique de Lias inférieur 

est prise au sein du "Permo-trias" rouge (coupe A'). 

B. A PART l R DE LA REG l ON DE MERJ EL RHOZ LANE 

Fia. 29: LEGENDE DES SYMBOLES UTILISES DANS LES COUPES 
mCTONIQmS. 

[ E j  ~ i ~ ~ è ~ ~  

Aetlénien - Bajocien inférieur 
Toarcien 

[Tl bréches $ éléments du Lias infgrieur 

r!l Damérien 

P Z  Cari xi en 
bancs à Brachiopodes 

[fFFI Lias inférieur 

dulérites i "~ermo-trias" ....<.:.:...... i" :py,...:.~::ky~ axgi l i tes  rouges 

"micrograni t e" de Bou jada 

I 

A partir de la region de Merj el Rhozlane (x = 624,7 ; y = 397,8) ,  

des chevauchements frontaux vers le NW, locaux, jalonnent l'accident dans 

sa partie septentrionale. 

b 

Le Lias inférieur, ou plus généralement le "Permo-trias" acctorum, 

vient alors en recouvrement sur des formations du Lias moyen à supérieur 

peu pentées. 
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Flg. 30: COUPES SERIEES DE L'ACCIDENT NORD MOYEN-ATLASIQUE. 



La coupe B de la figure 30, et la figure 31 montrent le calcaire do- 

lomitique du Lias inférieur reposant en contact anormal sur le sommet et 

le flanc oriental de la colline de Merj el Rhozlane constituée de bas en 

haut par des terrains toarciens et aaléniens datés paléontologiquement, 

très probablement du Bajocien inférieur (nombreux CmzceZZophycus). La vallée 

située à 1'E de la colline est tapissée d'argiles rouges "permo-triasiques" 

qui supportent le Lias inférieur formant la Koudiat Mimouna qui lui est 

sus-j acente . 
Vers le SW, les chevauchements locaux deviennent de plus en plus fré- 

quents et notament sur le flanc NE du jbel Bou Messaoud : ici les assises 

du Causse moyen-atlasique ("Permo-trias", Lias, Bajocien inférieur daté pa- 

léontologiquement) peu pentées vers IVE supportent une écaille de "Permo- 

trias" rouge et de Lias, La base du chevauchement est particulièrement net- 

te sur le flanc nord-occidental du jbel Bine Lajraf, apophyse occidentale 

du jbel Bou Messaoud, où on peut la suivre à une altitude de 1 550 mètres, 

sur deux kilomètres de distance (pl. VI ; phot. 2). Ce chevauchement fut 

remarqué pour la première fois en 1935 par le docteur P. Russo. 

Le même sky&e tectonique peut être observé dans la région d'Ah Tar- 

sselt, sise entre les jbels Bine Lajraf et Bou Slama. Là encore, le "Permo- 

tiias" du revers occidental du jbel Bou Messaoud recouvre les niveaux du 

Toarcien et de 1'Aalénien-Bajocien inférieur, et supporte toute la masse 

de la montagne liasique située au-dessus de lui (coupe D). 

Au niveau du jbel Bou Slama, et de sa prolongation septentrionale, 

la structure paraît plus complexe. En effet (coupe E), le flanc nord-occi- 

dental de cet ensemble montagneux calcaro-dolomitique du Lias inférieur 

vient, par faille inverse, directement aur.contact des terrains toarciens 

du Bou Hayati ; le flanc sud-oriental tend au contraire à chevaucher vers 

le SE (surtout à son extrémité NE) les calcaires carixiens de la structure 

synclinale du Chiker. 

C. AU NE DE LA REGION DU RAS CHEDAYA 

Au NE de la région du Ras Chedaya, le long de la route qui passe de- 

vant les anciennes laveries de la mine de plomb du Chiker, près des ruines 

de la maison cantonnière (x = 618,6 ; y = 388), un très beau miroir de 

faille (pl. VI ; phot. 3a - 3b) peut être observé. Il s'agit d'une faille 
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inverse orientée N 45 et plongeant de 60' vers le SE. Elle contribue à met- 

tre en contact le "Permo-trias" sur les calcaires dolomitiques du Lias in- 

férieur au NW. Ce miroir est orné de fentes de tension ouvertes, non remplies 

de calcite, dont le pitch est de 35' au NE, ce qui témoigne du jeu longitu- 

dinal de cette faille. 

D'autres reliques de miroirs de faille sont observables le long de 

cette route R.S. 311 et permettent de suivre cet accident sur un peu plus 

d'un kilomètre, avant qu'on ne le perde dans les terrains primaires à 1'W 

de la station d'estivage de Bab bou Idir. 

Il semble logique de faire de cet accident le relais méridional de 

celui qui vient d'être décrit plus haut. Vers Bab bou Idir, il affecte 

visiblement le ~aléozoï~ue : 

1. en effet, le piton liasique du Jorf bou Felou (x = 616,3 ; 

y = 386,6) reposant sur une semelle "permo-triasique", 

elle-même portée par le "complexe volcano-sédimentaire 

acide" de Boujada, est décalé en altitude. 

2. De même, pour les affleurements permo-liasiques situés à 

1'W du jbel A?n Hallouf (1 521 m) . Le dénivelé est de l'oo- 
dre de 150 mètres entre ceux-ci et le "Permo-trias" qui, 

plus à l'E, est sous-jacent aux couches du Lias inférieur 

formant la montagne. 

Dans ces régions méridionales, le "Permo-trias", substratum des mon- 

tagnes du domaine moyen-atlasique plissé, ne repose jamais en contact stra- 

tigraphique avec les formations paléozoïques sous-jacentes ou juxtaposées. 

III. - CONCLUSIONS 

Les alignements montagneux qui courent du jbel Aïn Hallouf, au S, à 

la Koudiat Mimouna, au N, en passant par les jbels Béchar, Bou Slama et 

Bou Messaoud, correspondent à un ensemble de te~rains liasiques reposant 

sur une semelle de "Permo-trias" auctorwn rouge, le plus souvent sans épan- 

chements basaltiques. Ils constituent un compartiment haut par rapport aux 

couches "permo-triasiques", liasiques et même d'âge bajocien inférieur de 

la terminaison septentrionale du Causse moyen-atlasique subtabulaire. Dans 

la partie méridionale, il en est de même, le substratum paléozoïque du 
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Moyen-Atlas plissé étant plus élevé que les termes de même âge du massif 

du Tazekka : ce qui témoigne du jeu inverse de l'accident. 

Cette zone de failles de direction NE-SW dans l'ensemble, balafre 

toute la région étudiée, depuis Taza au N jusqu'au bord méridional de la 

feuille de Taza au 1/50 000, soit sur 28 kilomètres. Elle se prolonge vers 

le SW, et au NE, elle est oblitée par la discordance miocène. Elle sépare 

deux domaines structuraux bien distincts : Causse moyen-atlasique et Moyen- 

Atlas plissé proprement dit. Elle correspond donc bien à la terminaison 

septentrionale de ce que G. Co10 (1961) a défini, plus au S, comme étant 
II l'accident nord-moyen-atlasique". 

Les coupes de la figure 30 montrent des chevauchements locaux vers 

le NW, le jalonnant. 

Par analogie avec les fossés oligocènes du SE de la France, ou avec 

certains faisceaux de la chaîne du Jura (décrochement de Pontarlier, etc...), 

la cicatrice marquant l'affrontement des deux domaines radicalement diffé- 

rents du Moyen-Atlas, matérialisée par un faisceau de failles à jeu inverse 

auquel sont associés des écaillages frontaux localisés, doit sans doute 

correspondre, au niveau du socle, à une zone de décrochement, 

Elle paraît coyncider avec une limite paléogéographique de part et 

d'autre de laquelle les faciès (en particulier du Lias moyen et supérieur) 

sont, du point de vue des épaisseurs, différents. 

Il est probable que ce jeu en décrochement soit fort précoce puisque 

(cf. chapitres suivants) des déformations sont contemporaines de la sédi- 

mentation. Auquel cas, ce décrochement serait synsédimentaire. 



- PLANCHE V I  - 

L'accident nord moyen-atlasique 

Photo 1 : 

Le flanc E du Jbel Toumzit. 

Photo 2 : 

Le jbel Bine Laj raf . 
Photo 3a : 

Miroir de faille à fentes ouvertes (x = 618,6 ; y = 388). 

Photo 3b : 

Détail, 
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- CHAPITRE III - 

LE FLANC SE DU JBEL BOU ET LA 
TERWNACSON SW DU CHMER 

1. - INTRODUCTION ET GENERALITES 

11, - LES FAITS DE TERRAIN 
III. - CONCLUSIONS 

1. - INTRODUCTION ET GENERALITES 
L'ensemble structural constitué par le jbel Bou Messaoud et la plaine 

du Chiker s'accorde parfaitement avec le style structural général du Moyen- 

Atlas plissé. Ce dernier étant caractérisé par l'existence de rides indivi- 

dualisées précocement, qui seraient la traduction super£icielle d'accidents 

de socle, et qui évoluent en anticlinaux disposés parallèlement à des zones 

d'accumulation sédimentaires qui, elles, donneront lieu aux structures syn- 

clinales. 

Ainsi, nous apparaît la plaine du Chiker, vaste cuvette synclinale a 
fond plat de direction NE-SW, où s'accumulèrent les sédiments du Carixien 

au Toarcien, limitée à son bord nord-occidental par la puissante.structure 

anticlinale du jbel Bou Messaoud, de même direction, formée de calcaires 

dolomitiques du Lias inférieur, 

Les assises liasiques, formant le Bou Messaoud,présentent vers 1'W un 

léger pendage oriental et peuvent être qualifiées de subhorizontales. 11 

n'en est pas de même lorsque l'on se dirige sur la retombée orientale du 

jbel. En effet, très rapidement, les couches se redressent et dessinent un 

anticlinal aigu, en genou ; le flanc SE offrant fréquemment des couches à 

pendage vertical, voire renversé. De très nombreuses failles, plus ou moins 
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parallSles à la stratification, témoignent du glissement des couches les 

unes sur les autres, Dans l'axe du pli, le "Permo-trias" marneux rouge est 

à l'affleurement (pl, VI11 ; phot. l ) ,  

La structure d'ensemble apparaît relativement simple ; l'observation 

d'une carte géologique détaillée (fig. 32) et les faits de terrain montrent 

que la retombée orientale du Bou Messaoud se complique de phénomènes dvécou- 

lements superf iciels (mégaslumping) , de discondances progressives ( 6 ) ,  de 

lacunes de sédimentation locales, de failles synsédimentaires, 

Tous ces faits montrent que nous nous trouvons là dans une zone ac- 

tive située à la limite de la zone haute (ride du Bou Messaoud) et de la 

zone d'accumulation sédimentaire du synclinal du Chiker. 

II. - LES F A I T S  DE TERRAIN 

A, L 'OBSERVATION DE LA CARTE GEOLOG IQUE 

L'observation de la carte géologique de la retombée sud-orientale du 

~ b e i  Bou Messaoud (fig. 32) fait apparaître plusieurs points essentiels 

concernant les couches du Lias moyen et supérieur : 

+ les pendages sont faibles vers le coeur de la dépression du 

Chlker et se redressent au contact des calcaires dolomitiques 

du Lias inférieur. 

+ La largeur des affleurements est relativement restreinte, no- 
tamment ceux du Carixien dans la partie septentrionale de 

cette carte. 

+ Les couches sont très plissées et sont disposées en anticli- 

naux et synclinaux dont les directions axiales sont plus ou 

moins anarchiques. 

+ Le contact entre les termes carixiens et ceux du Lias infé- 
rieur est soit tectonique, soit stratigraphique. 

(6) Terme défini dans les Pyrénées par M. Seguret (1970-72, fig. 62-63, 
pp, 632 3 135) et repris par Ed. Laville dans le Haut-Atlas (1975) et 
le Moyen-Atlas (1977, à paraltre). Se reporter également à Arthaud F, 
bt h l ,  (1977). 
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+ Des paquets de brèches, nourries d'éléments calcaro-dolomiti- 

ques du Lias inférieur, sont disposés ça et là au coeur de 

synclinaux domériens. 

B. LES F A I T S  DE T E R R A I N  PROPREMENT D I T S  

Les lacunes de sédimentation 

Sur le terrain, la reconnaissance des différents termes stratigraphi- 

ques est rendue relativement aisée par la diversité des faciès et surtout 

par l'abondance des faunes d'Ammonites. Ce dernier fait rend clair, dans 

certaines coupes, l'absence de tel ou tel niveau de la série stratigraphi- 

que sans pour autant que cette lacune nécessite la présence d'une faille, 

les termes supérieurs,étant directement discordants, sans variation angu- 

laire notable du pendage, avec les couches sous-jacentes. 

2 )  Les mégasl umpi ngs 

Les très nombreuses variations de pendage sont également fait nota- 

ble. Lorsque de la route R.S, 311, l'on monte au NW jusqu'au pied du Bou 

Messaoud, on constate que les séries du Lias moyen à supérieur sont très 

plissées. Quelques uns de ces plis, de grande amplitude, soit aisément car- 

tographiables, tel le synclinal de Domérien à l'extrémité SW du Chiker 

(fige 32). Mais outre ces quelques grandes structures, le plissement se 

retrouve au sein des bancs calcaires à l'échelle métrique. Un très bel 

exemple peut être observé sur le bord de la route goudronnée qui conduit 

à lventrée du gouffre du Friouato. On peut y observer des plis isoclinaux 

affectant les couches du Domérien. Plus généralement, les plis sont plus 

ou moins déversés dans le sens de la pente d'une manière désordonnée. 

Ce phénomène est également bien visible à l'extrémité SW du Chiker, 

sur le flanc SE du Ras Chedaya (fig, 34) où la disposition des couches de 

terrain suggère un phénomène sédiment aire de s lump ing de mégas truc ture . La 
dispersion des directions axiales des plis s'explique ainsi par des phéno- 

mènes d'écoulements boueux. 

3 )  Les discordances progressives e t  f a i l l e s  synsédimentaires 

Enfin, la nature même du contact entre les formations du Lias inférieur 
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du jbel Bou Messaoud et celles du Lias moyen de la structure synclinale de 

la dépression du Chiker est remarquable. Le passage de l'une à l'autre peut 

se faire soit par simple contact stratigraphique, soit par un contact méca- 

nique d'origine tectonique. 

La coupe F de la figure 33 illustre parfaitement le premier cas. En 

effet, l'entrée du gouffre du Friouato offre une coupe où le passage du 

calcaire dolomitique du Lias inférieur avec les calcaires à chailles du 

Carixien se fait par l'intermédiaire d'un banc riche en Brachiopodes, avec 

une~concordance de pendage remarquable, toutes les couches plongeant de 50 

à 60" au SSE. Mais une observation des faciès et des faunes des premiers 

termes carixiens de cette coupe montre qu'il s'agit en fait de couches du 

sommet du Carixien inférieur, voire de la base du Carixien moyen (absence 

de la zone à Tropidoceras, réduction de la série de base des calcaires gris 

en bancs décimétriques, présence de calcaires à, chailles) . 
En conséquence, à cet endroit, le passage Lias inférieur-Lias moyen 

se fait par discordance, sans variation angulaire du pendage, mimant ainsi 

un passage stratigraphique normal. Il semble en être de même au niveau de 

la coupe J de la figure 33 située à 1,3 kilomètre plus au SW, n'était que 

les calcaires gris de la base du Carixien sont mieux représentés. 

Par contre entre ces deux coupes, le passage se fait par l'intermé- 

diaire d'un contact mécanique pouvant prendre l'allure d'une faille norma- 

le parallèle à la stratification, ou d'une faille inverse plue ou moins 

marquée (fig. 33, coupes G-H-1 ; pl. VII, phot. 1-2-3) s'accompagnant d'un 

redressement et d'un renversement local des couches du Lias inférieur. 

4)  Le problème des brèches 

Il s'agit de paquets de brèches formées à 80-90 % d'éléments de cal- 

caire dolomitique du Lias inférieur, le reste étant constitué de calcaire 

du Lias moyen. Le ciment, calcaire, de couleur blanche est peu abondant et 

les éléments, décimétriques et plus, sont souvent jointifs et cataclasés. 

Tous ces critères facilitent leur différenciation des conglomérats plio- 

quaternaires stratifiés, à ciment rouge abondant , à éléments de petite 

taille, plus ou moins anguleux et rarement jointifs, De plus au NE de Ras 

Chedaya, on peut noter que les conglomérats plio-quaternaires recouvrent 

les formations brechiques en question. 
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Fig. 34 : COUPES 

SCWEMATIQUES SERIEES SUR LE FLANC SE 

DU RAS CHEDAYA. 



Ces masses "bréchoïdes" compactes, volumétriquement plus ou moins im- 

portantes (hectométriques à décimétriques), sont disposées la plupart du 

temps, au coeur de grands synclinaux domériens (fig. 34 ; fig. 33, coupes 

G-J ; pl. VIII, phot. 2), dont elles en épousent la forme. Il a été dit un 

peu plus haut, que ces grandes structures plissées étaient attribuables à 

des phénomènes de mégaslumping contemporains de la sédimentation. Le fait 

que certains de ces paquets bréchiques soient confomes avec ce plissement, 

suggère une mise en place précoce de ces brèches. 

Parfois, comme à 1'E de Ras Chedaya, une discordance nette est obser- 

vable entre d'une part ces brèches surmontées par quelques mètres de cal- 

caire dolomitique du Lias inférieur (pl. VII, phot. 4 ; fig. 34, coupes K- 

L) subhorizontal et d'autre part, les formations plissées du Lias moyen 

sous-jacentes. Dans ce cas, les brèches sont alors constituées par le dé- 

mantèlement progressif des bancs calcaires carixo-domériens, 

Il semble donc logique de faire de ces paquets brécholdes et des mas- 

ses calcaro-dolomitiques du Lias inférieur qui leur sont parfois associées, 

des pans de falaises qui se sont détachés de la masse de Lias inférieur au 

cours de son soulèvement, lequel, s'il est précoce (Lias moyen), peut se 

poursuivre jusqu'à et y compris une période antérieure aux brèches à ciment 

rouge du Plio-vil la£ ranchien. 

III. - CONCLUSIONS 

Toutes les observations décrites précédemment sur le flanc SE du jbel 

Bou Messaoud témoignent en faveur d'une tectonique synsédimentaire, et per- 

mettent de proposer une interprétation cohérente de la genèse de l'ensemble 

structural Bou Messaoud-Chiker. 

La surrection du jbel Bou Messaoud semble donc s'être réalisée dès 

la fin du Lias inférieur et s'être poursuivie durant toute la sédimentation 

du Lias moyen, les derniers soubresauts ayant lieu durant le Toarcien. Cette 

surrection progressive des séquences calcaro-dolomitiques du Lias inférieur 

s'accompagne de glissements synsédimentaires des termes du Lias moyen à 

partir de failles normales paralleles à la stratification et de même direc- 

tion que la chaîne (NE-SW), se transformant localement en failles inverses 

lorsque les couches soulevées tendent à se renverser (fig. 33, coupes G-H- 

1 et fig. 35). 
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Flg.35 : Allure probaMe de I'ensemble structural *Bar Messaoud-Chiket? 

Pendant une période de repos, la sédimentation carixienne tend à 

cacheter, par enfouissement, l'accident (exemple : la région du gouffre . 

du Friouato (coupe F) où le Carixien moyen est discordant jusque sur le 

Lias inférieur), 

Pendant ce temps, en s'éloignant de la ride du Bou Messaoud, les 

terrains du Lias moyen-supérieur évoluent pour leur propre compte ; ceux- 

ci sont plus ou moins entraînés dans le mouvement de surrection, leur pen- 

te originelle de dépôt s'accentue et ils se mettent 3 glisser : d'où la 

formation de figures de mégaslumping, de discordances progressives de fai- 

ble amplitude. 

Enfin, des blocs de calcaire dolomitique peuvent se détacher de la 

falaise naissante, située à l'arrière, que constitue le jbel Bou Messaoud 

et venir se déposer sous forme de brèches, ultérieurement consolidées, 

dans les synformes de certains mégaslumpings. 

Un phénomène de même nature est observable sur le flanc SE du Chiker. 

Regag%u : 

La lame de calcaire dolomitique du Lias inférieur d'allure cartogra- 

phique subrriangulaire (pl. V I I I ,  phot. 4) est sans doute une portion appar- 

tenant au flanc SE du Bou Messaoud et qui s'en est détachée au cours du dé- 

but du Lias moyen. Ce pan de falaise, en partie désolidarisée de la masse 
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Photo 1 : 

Extrémité SW du flanc SE du jbel Bou Messaoud. 

Photo 2 : 

Détail montrant le passage CarixienILias inférieur, 

Photo 3 : 

Photo 4 : 

Détail montrant le passage ~omérien/Lias inférieur (SE du Ras 

Chedaya) . 
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Photo 1 : 

Coeur de l'anticlinal faillé du jbel Bou Messaoud. 

Photo 2 : 

Brèches calcaro-dolomitiques au coeur d'un synclinal domérien - 
flanc SE du jbel Bou Messaoud. 

Photo 3 : 

Extrémité SW de la Daya Chiker (Ras Chedaya) . 
Photo 4 : 

Décollement synsédimentaire sur la flanc SE du jbel Bou Messaoud. 



BOU MESSAOUD-CUI KER 

principale (£ig. 36) joue le rôle de haut-fond puisque des faciOs récifaux 

Zà Polypiers s'y installent. 

Fig. 36 : Coupe V montrant un décollement 
s~nsédimentaire sur le flanc SE 
du jbel Bou Messaoud. 
(Echelle - 1/12 500). 

Notons qu'au cours du Domérien, les processus de glissement sont sans 

doute terminés, puisque les formations de cet âge apparaissent discordantes 

sur la terminaison SW de la lame. 
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CHAPITRE IV 

L'ACCIDENT D'ALLURE SiGMOlaE D'AIN EL AOUDA 

1. - GENERALITES 
II. - DESCRIPTION 

III. - CONCLUSIONS 

1. - GENERALITES 
La plupart des accidents décrits jusqu'à présent admettaient grosso- 

modo une direction N 60. Une autre famille de failles dextres orientée au 

N 120-140, presqu'orthogonale sur les précedents, découpent les structures. 

Elles pourraient être en relation étroite avec des zones tectonisées com- 

plexes, d'allure cartographique sigmolde, dont la branche méridionale de 

direction NNE-SSW s'infléchit brusquement sur la direction W-E, pour repren- 

dre ensuite une orientation NNE-SÇW dans sa partie septentrionale. Leur 

échelle est pluri-kilométrique. 

Ainsi nous apparaît le grand accident qui, au droit du dar d'Ah el 

Aouda, s'infléchit pour prendre un tracé sigmoïde. Cet accident peut être 

suivi depuis la région orientale de Ras el Ma, au N, jusqu'au delà de la 

maison forestière de Bab el Arba, au S, soit sur une distance de 20 kilomè- 

tres. 

II. - DESCRIPTION 

A ,  I NTRODUCT 1 ON 

L'accident sera décrit du SW au NE. 



L che méridionale de cet accident coïncide avec la limite orjeri- ' 
' * 

d'une grande vallée 'crienfpe NNE-SSW,: situé!;' ad SE ' du, Cihikqrli I l ,  fdhqea" 
3 . , essentiellement de matériel "permo-triasique" où le complexe magmatique 

affleure très largement. 

A 1'E de cette ligne d'accidents, les assises toarciennes affleurent 

largement ainsi que celles du Lias moyen. Son tracé est jalonné localement 

de copeaux de calcaire dolomitique du Lias inférieur admettant parfois une 

semelle d'argilites rouges du "Permo-triasU(fig. 38, coupe O). 

La branche septentrionale met en contact, quant à elle, des assises 

du Lias inférieur contre d'autres du Lias moyen. Les formations "permo- 

triasiques'' sont alors fréquemment absentes à 1 ' af fleurament. 

B. DISCORDANCE DU TOARCIEN SUR LE "PERMO-TRIAS" 

C'est à 1 ' ~  de la branche méridionale de cet accident, dans la grande 

vallée à matériel "permo-triasique";: que de très petits affleurements de 

marno-calcaires toarciens, très localisés, sont observables. Ces affleure- 

ments sont deux types : 

1. Certains (x = 625,l ; y = 388,6 au N de Bab el Hari et x = 

624,95 ; y = 386,5) reposent stratigraphiquement sur le 
11 Permo-trias". Ils témoignent ainsi du maximum d'extension 

de la discordance du Toarcien, décrite dans la partie stra- 

tigraphique. 

2. D'autres, situés sur le flanc occidental de la vallée en 

question (x = 624,9 ; y = 387,5 et x = 619 ; y = 378,8), 

sont sur le complexe basaltique "permo-triasique1' et contre 

les calcaires dolomitiques du Lias inférieur. Le mode de 

gisement des affleurements décrits ci-dessus, semble indi- 

quer qu'il s'agit, de la même manière, de témoins, respec- 

tés par l'érosion, de la transgression toarcienne, repris 

par une tectonique ultgrieure. 

C. LA PORTION W-E DE L'ACCIDENT 

La carte gdslogiqua de la figure 37 reproduit la Bffucture de la par- 

tie la plue inri4trsoante du trac4 de c e t  ~scidant, lorsque celui-ci s'in- 

fléchit brurquemne sur la clizeetion W-E, 





A C C I D E N T  S I G M U I D E  

Dès la zone de courbure occidentale dv~;n el Aouda, l'accident se 

débouble pour faire apparaltre une loupe de matériel "permo-triasique" qui 

vient largement recouvrir, en contact anormal vers le NW, des formations 

plus récentes sises à l'extérieur de la courbure (fig. 38, coupes Q-R). Au 

N du dar d'~;n el Aouda, un des pitons de Lias inférieur situé au N de Ki- 

fane Bab el Hari (x = 625,25 ; y = 389,7) montre à son sommet un lambeau 

d'argilites rouges, témoin avancé de ce recouvrement nord-occidental 

(fig. 37). 

Cette loupe chevauchante est elle-même recouverte par des formations 

plus récentes. Le flanc occidental de la région de Jenane el Haj (x = 625,3 ; 

y = 388,55) montre très bien le phénomène (pl, IX, phot. 1 ) "  C'est en effet 

à ce niveau que l'on voit les couches du Toarcien [supérieur voire Aalé- 

nien ( ?  ] , à pendage SE, reposer par troncature basale sur les argiles 

rouges "permo-triasiques" , 

Un peu plus au N, à proximité de la source d ' ~ h  el Aouda, c'est la 

base du Domérien 5 ProdactyZ.Loceras sp. qui repose horizontalement sur ces 

mêmes niveaux rouges affectés d'unependage de 35" au SE (fig. 38, coupe R ) ,  

D e  TERMINAISON MERIDIONALE DE L 'ACCIDENT  

Au niveau de la maison forestière de Bab el Arba, l'accident subit 

une nouvelle torsion. Il reprend une direction E-W. La largeur d'affleure- 

ment des terrains t'permo-triasiques" s'amenuisant progressivement, ceux-ci 

finissent même par disparaltre, 

Dès lors, les termes du Lias moyen-supérieur situés à 1'E de l'acci- 

dent viennent : 

+ tout d'abord en contact par faille des masses calcaro-dolo- 
mitiques du Lias inférieur, 

+ puis, en corcordance apparente de pendage avec des calcaires 

à silex du Carixien, couverture stratigraphique normale du 

Lias inférieur dolomitique. 

N'était des lacunes probables de certains termes, on nhobserve plus 

alors qu'une série stratigraphique non perturbée par la tectonique. L'ac- 

cident, ou plutôt les accidents, n'apparaissent plus à l'affleurement obli- - .  

térés par les marno-calcaires du Lias moyen-supérieur, 



Fig. 38: COUPES SERIEES LE LONG. DE L' ACCIDENT 
D'ALLURE SIGMOIDE DAIN EL AOUDA. I 

Echelle des coupes: 1/25 000 



E, LE D E B l T  SCHISTEUX ASSOCIE ET L'ALLURE SIGMOIDE DE L'ACCIDENT 

C'est aussi dans la région d'Ah el Aouda que le "Permo-trias" auc- 

t o m  offre un débit schisteux, plutôt qu'une schistosité franche. Il s'a- 

git de joints sub-perpendiculaires à la stratification, parallèles entre 

eux, distants de quelques centimètres, orientés statistiquement selon N 120 

(fig. 39, stations PT - PT2 - PT3 ; fige 40), affectés d'un fort pendage 1 
(en moyenne 70' au NE) qui hachent les argilites rouges. 

Après ce premier coude, l'accident s'enfile dans le col de Bab el 

~eïda selon une direction W-E et prend alors l'allure d'une faille inverse 

(N 90, 55" vers le N), (fig, 38, coupe S). 

Dans ce secteur, la partie méridionale délimitée. par l'accident est 

constituée par une mosaïque de terrains liaslques inférieur et moyen lacé- 

rés par un réseau de failles et de fentes de tension remplies de calcite, 

verticales, orientées grossièrement N 25. 

Puis l'accident tend à se verticaliser (fig. 38, coupe T), avant de 

quitter sa direction W-E et d'amorcer une seconde courbure qui lui confère 

son allure sigmoïde. La branche septentrionale montre tout d'abord un ac- 

cident tres légèrement chevauchant au NW (fig. 38, coupe U) qui tend à se 

redresser très rapidement lorsqu'il reprend sa direction NNE-SSW. 

Une schistosité de type fracture, verticale à subverticale, fruste, 

à débit plus ou moins lache, apparaît localement dans les niveaux tendres 

du Toarcien (pl. IX ; phot. 3), situés à proximité et à l'extérieur de la 

concavité de la zone de courbure du motif cartographique sigmoae d'Ain 

el Aouda. Des stations de mesures (fig. 39 ; stations Tl à T ) établies 5 
le long de la route qui mène à Meghraoua, au N de l'accident, ont montré 

que cette schistosité grossière était orientée statistiquement au N 45 

(fige 41). Elle se serait formée au cours d'une phase compressive horizon- 

tale de direction N 135. 

III, - CONCLUSIONS 

A la description des coupes et des données microtectoniques (schis- 

toslté, fentes de tension, ...), il apparaît clairement que la genèse de . 
3 .  cet accident à motif cartographique sigmoïde est nettement polyphasé 

(fig. 42), 



Fig. 39 : Localisation des stations de mesures de schistositb. 

12 mesures 1,4,6,R X 16 mesures 1,3,4,5 % 

Fig. 40: Stéréogrammes montrant la 
répartition statistique des pôles 
des plans du débit schiste= affec- 
tant les argilites rouges "penno- 
triasiques", dans la zone de cour- 
bure de l'accident d'~?n el Aouda. 

(canevas de Schmidt: projection sur 
l'hémisphère inferieur) 

25 mesures 1,5,10,13,15 $ 



1 Stat ion T, 1 

134 mesures 1,15,25,30,35 % 105 mesures 1,5,10,15,20 % 

64 mesures 1,3,5,?,9 7f 28 mesures 1,5,10,15,22 % 

Fig. 41: Stéréogrammes montrant la 
répartition statistique des pôles 
des plans du débit schisteux affec- 
tant les niveaux tendres toarciens, 
à proximité de l'accident d'~ïn el 

Aouda. 

(canevas de Schmidt: projection sur 
l'hémisphgre inférieur) 
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Il s'agit tres probablement, à l'origine, d'un grand accident dont 

les signes précurseurs sont à rechercher lors de la phase de distension 

apparente d'âge llasique responsable (cf, chapitre conclusions) des direc- 

tions structurales (N-S ; N 60 ; N 120-140) qui vont diriger l'histoire 

géologique de cette région, Il apparaît plus tard qoAune phase compcessive 

(ap = N 135) induit : 

+ une schistosité grossière de type fracture, subverticale 
orientée N 45, bien exprimée dans les niveaux marneux du 

Toarcien, à proximité de l'accident. 

+ Des structures plicatives provoquant la courbure, amorce de 

l'allure sigmo?de, de l'accident au niveau d'une zone de 

faible résistance constituée par une navette (Caire A., 

1974)  2 matériel varié, mais essentiellement "permo-triasi- 

que", 

Enfin, une seconde phase compressive, décisive, dont la direction de 

raccourcissement serait proche de N-S (av = N 25) semble reprendre ulté- 
1 

rieurement cet accident. Elle contribue à dessiner alors le motif sigmoyde 

définitif. Lors de cette ultime phase de serrage, la navette de matériel 
Il permo-triasique" va chevaucher les terrains liasiques affleurant au NW de 

la zone de courbure septentrionale. Outre ce recouvrement local, cette 

phase est également responsable des failles et fentes de tension orientées 

N 25 et du débit au N 1120 observé dans le "Peno-trias". 

Des accidents, moins nets à l'affleurement, mais de style et d'allu- 

re comparables, peuvent être mis en évidence cartographiquement dans les 

régions du centre d'estivage de Bab bou Idir et du village de Ras el Ma, 

Dans les zones de courbure (direction E-W), apparaissent les terrains les 

plus anciens (socle à Bab bou Idir, "Permo-trias" à Ras el Ma) qui vien- 

nent plus ou moins en recouvrement sur des formations plus récentes situées 

à l'extérieur de la zone tectonisée. Une schistosité de type fracture, tou- 

jours grossière,  alo on ne ces zones. 

Ces motifs cartographiques sigmo?des, mimants à la limite des méga- 

fentes de tension, sont très certainement induits par des décrochements de 

socle à jeu dextre, 

Ils s'inscrivent parfaitement dans le modèle proposé par J.P, Robert 



Fig. 42: SCHEMA EVOLUTIF DE LA 

GENESE DE L'ACCIDENT D'ALLURE 

SIGMOTDE D'A~N EL AOUDA. 
t I 

- Episode post-toarcicn - 
L'accident joue en dEcroeh~mcnt, 

son nrientation est N $ 5 .  

La contrainte xaximale q est orientGe 

au 11 135, elle engendre à proximité 

de la zoie tectonique active un &<bit 

6chisteuu (SI) orienté au N 4 5 .  

=-*------- 
pt-3~-=-~ ----- ----- ---- --- se 

N 

Le phénom5ne s'accentue. La forme 

sigrnide se dessine. La contrainte 

maximale O-; est orientse au N 30, 

schisteux (S;) orienté au N 120. 



et P o  Vialon (19761, Ces auteurs pensent, en effet, que l'évolution sig- 

molde des discontinuités dans le glissement, accompagnées d'un clivage 

schisteux, se localisant dans les "couloirs de glissementfr, serait sous 
Y1 le contrôle de la position des plans de ruptures initiaux" ($b$d., 

p, 16031, "Dans de telles régions, le clivage schisteux ne serait pas né- 

cessairement apparu sous de fortes charges, sous un front supérieur de la 

schistosité". Il "pourrait être le résultat d'un cisaillement simple, et 

sa répartition ne dépendrait que de la largeur de l'emprise du décroche- 

ment, de la position des plans de glissement élgmentaires et de la valeur 

des déplacements. Le front de schlstosité devrait alors correspondre,.. 2 

une valeur limite atteinte par la rotation.., aux abords des plans de glis- 

sement", (ibid., p. 1604), 



- C H A P I T R E  V - 

1, - NOMENCLATURE DES FAILLES 

III, - RECHERCHE DE L'ORIENTATION DES CONTRAINTES 

I V .  - EXPLOITATION DES STEREOGRAMMES 

1 . - NOMENCLATURE DES FAILLES 

On r6partit habituellement les failles suivant trois catégories 

principales : 

- les failles normales, 
- les failles inverses, 
- les décrochements, 

A chacune de ces trois catégories, on fait correspondre un type de 

répartition des contraintes principales (Anderson E.M., 1942) où a l  > a2 

> a (fig. 43). 3 

Mais en dehors de ces trois principaux types de failles, il en existe 

d' autres qui sont intermédiaires. La figure 44 donne quelques exemples de 

failles à plan incliné : à côté des deux cas classlques correspondant aux 

failles normales et failles inverses à stries contenues dans le plan de 

faille, on peut avoir une faille inclinée jouant en décrochement et des 

failles à stries obliques jouant en cisaillement, intermédiaires entre la 

faille normale et le décrochement et entre la faille inverse et le décro- 

chement. 

Dans le cas de failles verticales, le problème est simple. Si les 
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Figure 43 
Allure théorique prise par des 
failles conjuguées symétriques 
avec axe principal de la déformation 
et champ de contrainte correspondants. 
1) Failles normales ; 
2) Failles inverses ; 
3) Décrochements. 
Tire de Mattauer, 1973. 

Figure '44 
Bloc diagramme des différents types 
de failles. 
1) Faille normale ; 2) Faille inverse ; 
3) Décrochement sénestre ; 4 )  Bécro- 
chement sénestre nornal ; 5 )  Décroche- 
ment sénestre inverse. 
Tiré de Mattauer, 1973. 

Figure 46 
Le plan de mouvement (M) est 
orthogonal au plan de faille (F) 
et contient la direction de la strie. 
L'intersection des plans de mouvement 
correspond à un axe de mouvement A 
(direction principale de déformation). 
Les pôles des plans de mouvement (RY) 
sont contenus dans un plan (OP) dont 
le pôle est l'axe de mouvement. 
 après Carey E., 1976. 

Figure 45 
Schéma montrant cornent on peut définir 
un axe de raccourcissement et un axe 
d'allongement à partir d'une population 
de failles. Il s'agit là d'un cas très 
simplifié où les failles restent symé- 
triques par rapport à un plan. 
Tiré de Arthaud et Nattauer, 1970. 



stries sont horizontales, ou sub-horizontales, il s'agit d'un décrochement 

(dextre ou senestre). Dans les autres cas, on parle tout simplement de 

faille verticale ; celle-ci n'est bien définie que si l'on connaît le pitch 

(angle formé par une strie et l'horizontale sur le plan de faille) des 

stries, 

II, - ANALYSE DE LA  DEFORMATION 

F,  Arthaud (1969) a proposé de rechercher "la déformation globale 

discontinue" due aux failles, en mettant en oeuvre une méthode ci-dessous 

brièvement résumée, 

On définit trois axes principaux de déformation (fig. 45), par ana- 

logie avec l ' ellipso?de de dé£ ormat ion continue : 

X = direction principale d'allongement, 

Z = direction principale de raccourcissement, 

Y = direction principale intermédiaire, 

Les failles, et les stries qu'elles portent, permettent de définir 

des plans M qui sont perpendiculaires au plan de faille et contiennent la 

direction de la strie (fig, 46). Ces plans M, dits plans de mouvement, ont 

une orientation commune qui correspond à un axe de mouvement A (direction 

principale de dé£ ormat ion). 

III, - RECHERCHE DE L ' O R I E N T A T I O N  DES CONTRAINTES 

A, LA METHODE D'ARTHAUD 

A partir de schémas expérimentaux, F. Arthaud (op. nt.) développe 
un modèle dont les principes sont les suivants : 

- la géométrie de la roche, après déformation, ne dépend que 
de l'orientation et de la direction de mouvement des failles 

lors de la phase tectonique considérée. 

- Après une phase de déformation globale discontinue, on peut 
définir trois directions orthogonales de déformation, telles 

que la projection de l'une d'entre elles sur une faille soit 

la direction du mouvement relatif des blocs séparés par la 

faille, 
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- S'il y a déformation plastique entre les blocs séparés par 
les plans de failles, cette méthode n'est pas applicable. 

Le principe pouvant se résumer par la schéma de la figure 47, on re- 

trouve, en général, deux des trois guirlandes planes contenant tous les 

plans M et définissant un trièdre trirectangle, le pôle de l'une d'entre 

elles étant confondu avec l'intersection des deux autres. 

Suivant le sens de mouvement indiqué par les stries, on détermine les 

positions relatives de X, Y et 2. 

N 
1 

Fig. 47 - Exemple de détermination d'une direction 
principale 3 partir de failles. 
(Tiré d'Arthaud F., 1969). 

B. CRITIQUES ET LIMITES DE LA METHODE D'ARTHAUD 

En fait sur le terrain, toutes ces conditions théoriques sont rarement 

réalisées. Il s'avère que : 

- ces mesures sont longues, car nombreuses. 
- Les stations permettant de mesurer un grand nombre de failles 
sont peu répandues, 

- Les pôles des plans de mouvement sont généralement groupés 
amorçant une gbauche de guirlandes, au lieu des deux ou trois 

guirlandes planes théoriques recherchées. Ceci est dû à ce que 
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dans la nature, existe toujours un régime tectonique dominant 

(inverse, normal ou décrochant), les failles n'étant pas aléa- 

toirement distribuées dans l'espace. Ceci aboutit donc à une 

indétermination de Z et X. 

C. METHODE EMPLOYEE ET COND I T  IONS D'ETUDE 

Seules ont été utilisées, car seules vraiment exploitables, des sta- 

tions où les miroirs portent des stries dont le sens est déterminable 

(fig. 48). 

Dans le cas de décrochements la détermination de Z peut se faire à 

partir d'un nombre relativement restreint de miroirs (environ une dizaine). 

Il suffit de rechercher des miroirs dextres ou Senestres de directions de 

plus en plus proches selon une méthode classique. La zone de concentration 

maximum des pôles de plans de mouvement, qui se situe dans la partie cen- 

trale du diagramme,définit: alors l'axe Y (cf. stations 2, 5 ; fig. 50). 

Dans le cadre de la région envisagée, les fornations lithologiques 

ne se prêtent guère à de telles mesures, Elles sont : 

- soit généralement trop marneuses (ex. : argilites du "~ermo- 
trias", Toarcien, Aalénien, Domérien 1 interbancs marneux), 

- soit dolomitiques (Lias inférieur) et là, seules les carriè- 
res exploitées et les tranchées récentes fournissent des 

renseignements utilisables. 

Les dolérites "permo-triasiques", peuvent, lorsqu'elles ne sont pas 

altérées, permettre d'obtenir quelques mesures. 

Ce sont donc des domaines d'étendue restreinte, et homogènes sur le 

terrain, qui ont été examinés séparément (Eig. 48). L'analyse secteur par 

secteur s'avère nécessaire dans ce genre d'étude, la déformation n'étant 

pas strictement identique d'une zone à l'autre. 

I V .  - E X P L O I T A T I O N  D E S  STEREOGRAMMES 

Que ce soit dans les formations calcaro-dolomitiques du Lias inférieur 

des carrières de Sidi Ahmed Touach (stations 3,  4), ou à proximité de l'en- 

trée du Trou du Chiker (station 5 ) ,  dans les formations calcaires du Domé- 

rien supérieur au N de Ras el Ma (stations 1, 2), voire dans les dolérites 





11 permo-triasiques" du douar Beni Khelou (station 71,  les stéréogranmes des 

figures 50 et SI mettent en évidence une famille de direction de raccourcis- 

sement orientée gmsso modo au N I l 0  :' 15" qui semble affecter l'ensemble 

du terrain étudié* 

F i a .  4 9  : SIGNIFICATION DU S'krMBOLISME UTILISE SUR LES 
STEREOGRAMMES . 

D6crocheqent dextre 
: (::de: -5 

Décroche~ent  senes tre  
e- : {:t:fe; *.Pr- 

F a i l l e  normale 
: est::.: > 

F a i l l e  inverse  
: (st%fe: 2 

Pale  du plan de mouvement: décrochement : + 

I P a i l l e  normale: A 

f a i l l e  inverse:  % 
P61e d k n e  f e n t e  de t rac t ion :  ei 

P81e de l a  s t r a t i f i c a t i o n :  A 

Orientation d e  l a  contrainte  pr inc ipa le  a, : 

Orientation de l a  contrainte  secondaire O, : 
* 
3 

Données report4es sur 1  théaisphère i n f é r i e u r  d'un 
canevas de Schmidt. 

Seule la station 6 (fig. 51) établie sur les dolérites du douar 

Achaouaou montre une direction autre, orientée cette fois N-S. 

Cette seconde famille N-S qui n'apparaît qu'à la faveur d'un seul 

stéréogramme, ne doit pas être cependant considérée corne un artefact. 

Nous avons vu, dans le chapitre précédent, comment elle se manifestait 

lors de la création des accidents à allure sigmoïde. De plus, un peu au 
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Fig. 50: Stéréogrammes de micro-tectonique 
cassante dans les  terrains du Lias infgri- 

eur et moyen. .. 

8 mesures 

Failles normales : 14 mesures 

18 mesures 



13 mesures 

29 mesures 
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22 mesures 

mesures 

Fig. 51: St6r6ogrammes de micro-tectonique 
cassante dans les dolérites " permo-tria- 

ques ". 



N de Ras el Ma, sur la route secondaire no 311, les niveaux de la base du 

Toarcien moyen montrent des failles norriiales visiblement reprises en com- 

pression (pl. IX, phot. 4) lors d'une phase N-S. Un débit schisteux verti- 

cal se développe dans les calcaires dolomitiques du Lias inférieur au N 

de Bab bou Idir (fig. 52). Il est orienté statistiquement N 110 et résul- . 
terait donc d'une phase compressive a l  = N 20. 

Fig. 52: Stéréogramme montrant la 
répartition statistique des pôles 
des plans du débit schisteux af- 
fectant le Lias inférieur au N de 
Bab bou Idir (x= 618,3 ; y= 387,5) 

(canevas de Schmidt: projection sur 
l'hémisphère inférieur) 

23 mesures 1,3,5,10,12 2 .  

Enfin, le pli de direction E-W, affectant les couches du Lias moyen 

et supérieur, bien visible depuis la route secondaire nu 311, au niveau de 

la bifurcation (x = 628 ,4  ; y = 397,151 de celle-ci avec la piste condui- 

sant à ltusine électrique (pl. IX, phot. 21, ainsi que de nombreux acci- 

dents de nême direction sont attribuables à cette phase dont le rôle est 

tout aussi important que la première dans la genèse structurale de la ré- 

gion. 11 semble donc que ce soit uniquement les conditions lithologiques 

des divers terrains qui n'autorisent pas l'élaboration de stéréogrammes 

permettant de la mettre nettement en évidence. 



- PLANCHE IX - 

Photo 1 : 

Contact Toarcien supé r i eu r  s u r  "Permo-trias" (Bab e l  Hari) par  

rabotage b a s a l .  

Photo 2 : 

P l i  en genou l e  long de l a  r o u t e  secondaire  311 a f f e c t a n t  l e  

Lias  moyen e t  supé r i eu r .  

Photo 3 : 

Débit  s ch i s t eux  a£ f e c t a n t  l e  Toarcien. 

Photo 4 : 

F a i l l e s  normales r e p r i s e s  en compression au N de Ras e l  Ma, 

dans l e s  niveaux t o a r c i e n s .  



TECTONIQUE SYNSEV lMENTAlRE 

- CHAPITRE V I  - 

2 

IMPORTANCE DU CARAÇTERE SYNSEDlMENTAlRE 

1 DE CERTAINS ACCIDIENTS 
A 

Arrivé à ce stade de l'étude, il semble nécessaire d'insister sur le 

caractère synsédimentaire de la tectonique qui affecte la région envisagée. 

Nous avons déja vu, lors du chapitre III (p.112), comment s'était formée la 

dépression du Chiker, et comment tous les faits de terrains contribuaient à 

admettre une évolution lente et continue des structures depuis le Lias infé- 

rieur jusque et y compris au Toarcien. 

Il n'est pas rare de constater que le passage entre telle et telle for- 

mation stratigraphique se fait par un contact tectonique qui brusquement est 

fossilisé par la formation la plus récente alors discordante sur la formation 

la plus ancienne. De tels exemples peuvent être multipliés, je ne citerai que : 

- le bord NW de la région du lieu-dit Sidi Moulay A.E. Rahamne, 

où l'on voit le Toarcien sur le Lias inférieur ; 

- le champ de tir situé au N du jbel Bine Lajraf, où l'on voit 
le Domérien sur le Lias inférieur ; 

- le flanc NW du jbel Bou Slama, où l'on voit le ~oarcien sur 

le Lias inférieur ; 

- a 1'E de la branche méridionale de l'accident sigrnoide d'~'in 

el Aouda, où 1 'on voit le Toarcien sur le "Permo-trias", . . . 
Ce phénomane, visible à l'échelle locale, est également observable à 

l'échelle des bancs. 11 suffit, pour s'en rendre compte, de parcourir la 

route qui s'élève de Taza à Ras el Ma, au sein des calcaires domériens et 

marno-calcaires toarciens, pour observer une multitude de petites failles 

normales (orientées N 120) affecter certains bancs sur deux ou trois mètres 

d'épaisseur et être fossilisées par les bancs supérieurs. Ces mini-failles 

normales contribuent à augmenter l'épaisseur apparente des formations, déjà 

importantes, dans cette région. 
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Enfin, des discordances progressives ou intrafomnationnelles, de faible 

amplitude et les phénomènes de slumping à toute échelle (fig, 34 et 53) obser- 

vés à proximité des failles attestent bien du caractère synsédimentaire de la 

distension. 

Flg. 53: Mlcroplls dans les calcaires Qlomitlques du Lias infdtrlaur au Sud-Est 

du Jebel Bai Slama,(x~617,9; y-388). 

En conclusion, il semble donc que le caractère synsddimentaire soit 

l'un des faits marquants qui régit la tectonique de cette partie du Moyen- 

Atlas septentrional. A la faveur de récents travaux dans la région de Timahdit 



(Zermnouri O., Broquet P , ,  1977) et dans la région dlImmouzer des Marmoucha 

(Laville Ed., 19771, ainsi que d'observations personnelles dans la région 

de Boulemane (Duée G e  et al., 19771, il apparaît que ce caractère ne soit 

pas cantonné uniquement à la région étudiée, mais qu'il soit systématique 

dans tout le Moyen-Atlas, 



- CHAPITRE V I 1  - 

1. - CONCEPTIONS CLASSIQUES DE DATATION DES PHASES TECTONIQUES 
AFFECTANT LE MOYEN ATLAS. 

II. - NOUVELLE CONCEPTION : UNE EVOLUTION TECTONIQUE CONTINUE. 

III, - EXTENSION AU MOYEN-ATLAS. 

LE MOYEN ATLAS 

Jusqu'à présent, il était classique d'admettre dans le Moyen-Atlas 

(Termier H., 1936 ; Choubert G., 1946 ; Colo G., 1961 ; etc...) après plu- 

sieurs "phases embryonnaires", l'existence de deux évènements tectoniques 

paraxysmaux, attribués : 

1. aux phases pyrénéennes (phase de la £in du Lutétien pour 

G. Choubert ; phase 'lpost-danienne!' pour H. Termier). Elles 

seraient responsables de "la plus grande part de la création 

du Moyen-Atlas" (Choubert G., op. dt,, p. 12) ; 

2. aux phases alpines (phases vindobonienne et surtout "post- 

pontienne" de G. Choubert, i b i d ,  ) , 

II, - NOUVELLE CONCEPTION : UNE EVOLUTION TECTONIQUE CONTINUE 

Plutôt qu'une succession de phases orogéniques bien distinctes, sépa- 

rées par des laps de temps plus ou moins longs, il apparaît logique, à la 

lumière des informations précédentes, d'admettre une évolution tectonique 

lente et progressive au cours des temps méso~o?~ues de la terminaison sep- 

tentrionale du Moyen-Atlas septentrional. 



L'orogenèse de cette région s'apparente bel et bien à un phénomène 

continu : 

+ qui commence à fonctionner dès le "Permo-trias" par une im- 

portante distension crustale, caractérisée par l'émission 

d'un imposant complexe basaltique ; 

+ qui évolue durant la période de sédimentation (cf. failles 

synsédimentaires, discordances progressives, .,.) et posté- 

rieurement à celle-ci. 

Une réactivation précoce de fractures profondes du socle, jouant 

alors en décrochements (dextres, très probablement), alors que les mouve- 

ments verticaux se poursttivent, contribue à donner naissance aux grands 

accidents syn- et post-sédimentaires longitudinaux de la chafne, orientés 

SSW-NNE à SW-NE. Certains sont localement chevauchants vers le NW (comme 

le suggérait déjà G. Colo, 1961, p. 211). Ce modèle cinématique cumule 

donc décrochement et mouvements verticaux au cours d'une même tectogenèse 

à régime compressif, selon le schéma devenu classique de C.B. Phillips et 

F.A.E. Reeve (1969). 

Des études récentes (Laville Ed., 1977) ont montré que ce processus 

s'appliquait à dhutres régions du Moyen-Atlas, 

Cette déformation, dont la direction de raccourcissement a est pro- 
1 

che de N 110, est active durant toute la sédimentation jusque et y compris 

au Bajocien inférieur. Il convient de lui attribuer l'apparition d'un débit 

schisteux subvertical, orienté N 45. Ce débit apparaît toujours localisé à 

proximité de grands accidents, dans les niveaux marneux tendres du Toarcien. 

L'absence de témoin de sédimentation du Bajocfen inférieur au Miocène 

(Tortonien), lequel vient oblitérer les structures de la chafne atlasique 

orientée NE-SW, ne permet pas de fixer avec certitude la fin de l'activité 

tectonique, en relation avec les zones de décrochement. 

Ajoutons que, en de nombreux endroits, la discontinuité stratigraphi- 

que du Miocène apparaît redressée et des discordances peuvent même exister 

à la base des niveaux tertiaires (fig. 15c). 

Nous avons vu (chap. V ; 5 IV) également, que des structures plicati- 

ves de plus ou moins grande amplitude, dont certaines reprenaient les pré- 

cédentes, pourraient être attribuées à un épisode tectonique miocène dont 



Pa direction principale de déformation est orientée grosso-modo N-S. 

Alors que la chronologie de ces deux phénomènes tectoniques a été 

établie, Peur âge, dans le cadre de la région étudiée, n'a pu être précisé. 

I I I , - EXTENSION AU MOYEN-ATLAS 

Dans la région de Taza, nous ne connaissons pas de termes postérieurs 

au Bajocien ïnférieur, ce qui empêche de fixer la fin de l'évolution tec- 

tonique continue, 

Si P k n  se déplace vers le SW, au coeur du Moyen-Atlas, l'on observe 

des sédiments de plus en plus récents (jusqu'à l'oligocène compris, Martin 

Je, 1973) qui ont enregistré les effets des déformations synsédimentalres. 

C'est ainsi que, dans la région d'Iunnouzer des Marmoucha (Laville 

Ed,, 1977, à paraltre), on connaît des terrains bajociens localement schis- 

tosés, à proximité des accidents, pour une première phase (O - N-S). 1 

Dans la région de Boulemane, la série stratigraphique va du "Permo- 

trias" jusqu'à l'Oligocène (Martin J e ,  1973), Les termes compris entre le 

Jurassique supérieur et l'Oligocène portent également les traces de défor- 

mations synsédimentaires (Duée G. et a l . ,  1977, 1978, à paraître). Il s'a- 

git d'un même phénomène tectonique continu qui s'accompagne simplement 

dkne déviation de la direction de raccourcissement maximum qui de N 110 

passerait progressivement à N-Se 

Enfin, indiquons encore que 0, Zemmouri et P. Broquet (1977) attri- 

buent, dans la région de Tlmahdit, un âge post-éocène, "probablement com- 

pris entre l'Oligocène et le Miocène inférieur, sans plus de précisions" 

( ; b i d e )  2 une phase compressive subméridienne, 

-t Ce qui apparaît donc dans la région de Taza comme la traduction de 

deux épisodes apparemment distincts, s'intègre bien à ce qui est connu 

ailleurs dans le Moyen-Atlas et apparalt comme l'illustration d'une seule 

et même évolution tectonique synsédimentaire lente et continue, 
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CONCLUSIONS GENERALES 

ESSAI D'INTERPRETATION DE C HISTOIRE GESLOGK;)UE M LA TERMINAISON 
SEPTENTRIONALE DU MOYEN-ATLAS AU s M: TAZA r 

Après la discordance du "Permo-trias" auctomun sur les terrains paléo- 

zoiques du massif primaire du Tazekka, on assiste au dépôt des argilites rou- 

ges dépourvues d'évaporites, accompagné de la mise en place d'épanchements 

doléritiques. Ceux-ci sont les témoins d'une importante distension crustale 

réactivant certains accidents tardi-hercyniens, et créant les conditions d'un 

premier stade d'océanisation de type "Mer Rouge", en relation avec l'ouver- 

ture de 1 'Atlantique. 

La Lias inférieur débute par de puissantes séries calcaro-dolomitiques 

à faciès cotidaux, typiques d'une mer peu profonde, entrecoupée par de fré- 

quents épisodes d'émersion. Au fur et à mesure que la transgression liasique 

pénètre vers le SW, les faciès deviennent plus profonds et de moins en moins 

dolomitiques. Nous sommes amenés, durant cet épisode, à envisager des mouve- 

ments verticaux au niveau du socle qui permettent l'individualisation des di- 

verses zones paléogéographiques, 

Ce sont ces accidents de socle, nés du l'Permo-trias", orientés NE-SW, 

E-W et H-S, qui paraissent diriger toute l'histoire sédimentaire et structu- 

rale du Jurassique inférieur (et moyen). 

La sédimentation fut continue du Lias inférieur jusqu'à la fin du Domé- 

rien. Cependant, une première période d'instabilité doit intervenir au cours 

du Carixien : elle permettrait le découpage du socle-en panneaux orientés 

NE-SW. Cette déformation à composante verticale, aboutirait : 

- vers 1'W : à l'individualisation d'une zone haute à série ré- 

duite (futur Causse moyen-atlasique) ; 

- vers 1'E : à la création d'un bassin de sédimentation (amorce 

du sillon moyen-atlasique) ; 

- le jbel Bou Messaoud, en voie d'émersion, séparant ces deux 
domaines. 
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A la fin du Domérien, le dépôt des niveaux détritiques microbréchi- 

ques pourrait être l'écho d'évènements tectoniques distensifs se traduisant 

par un rejeu de directron NE-SW, 

.- A la suice .de. cette phase*, Q.G. a s s ~ ~ E e  'à une transgresstpn du Toarcîen, 

au cours duquel le dispositif paléogéographique vu précédemment s'affirme 

nettement, La sédimentation marneuse est alors continue jusqu'au Bajocien 

inférieur, mais subit des variations d'épaisseur en rapport direct avec la 

zone de dépôt et avec une tectonique synsédlmentaire tou~ours active. 

L'ossature d'ensemble de la chaîne est en effet le résultat d'une 

évolution tectonique progressive et continue inscrite dans tous les termes 

stratigraphïques connus jusque et y compris au Bajocien inférieur. 

C'est à ce phénomëne qu'il convient d'attribuer plis et failles d'o- 

rientation NE-SW auxquels semblent se lier les accidents NW-SE. En ce qui 

concerne les plis, il s'agit d'une succession d'anticlinorïums-et de syn- 

clinoriums découpés par des failles de même direction. Certaines d'entre 

elles apparaissent comme ayant joué en failles inverses, avec localement 

des chevauchements plats, vers le NW, sur des séries bajociennes réduites 

(cf. flanc NW du jbel Bou Messaoud = accident nord moyen-atlasique ; fig. 

5 4 1 ,  Ces accidents, normaux ou inverses, du fait de leur extension et des 

recouvrements, apparaissent comme la traduction, au niveau de la couvertu- 

re, d'un jeu en décrochement de grands panneaux de socle indïvidualisés 

précocément , 

Ce n'est qu'au Miocëne que la mer reviendra pour déposer les puissan- 

tes formations marneuses discordantes du Détroit sud-rifain. Pendant et 

après cet épisode transgressif, l'activité tectonique se manifeste par des 

phénomènes de serrage déformant la discordance mioche. 

C'est enfin durant le Miocëne supérieur (Tortonien) que va fonction- 

ner 1' avant-fosse prérifaine : "c'est un sillon marin marginal installé 

entre les nouvelles terres rifaines et les terres atlasiques.,., et quï 

va collecter tous les éléments détritiques arrachés aux unes et aux autres" 

ainsi que "des glissements en masse de terrains argïlo-marneux et des nap- 

pes entieres" (Michard A., 1976, p. 332) provenant de zones rifaines plus 

internes. Ces glissements exotiques, s'écoulant vers l'avant pays, contri- 

buent à alimenter un olistostrome qui s'interstratifie dans le Tortonien. 

Un rejeu, très récent (début Quaternaire) de certains accidents 



CONCLUSIONS GENERALES 



(E-W ? )  p o u r r a i t  expl iquer  l e  f a i t  que l e s  brèches à ciment rouge du SW du 

Chiker (Ras Chedaya) accusent  un f o r t  pendage de 60" v e r s  l e  N. Dans l ' é t a t  

a c t u e l  de nos connaissances,  il n ' e s t  pas  pos s ïb l e  d ' a p p r é c i e r  à l e u r  j u s t e  

va l eu r  l ' i n t e n s i t é  des phases p l i o -qua t e rna i r e s ,  sans  doute  f o r t  a c t i v e s ,  
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