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- AVANT-PROPOS - 

Ce ~v~ es t  L'abocLtisaement de RhaA années de kechmche6 menées 
au dein du hbo&ohe de GéoLogie QynaJkique ; il n'au&& pu &e hécLeclsé 

sana l ' d e  et & cohbohd t ion  de c a  : 

Monaieuh l e  Phodesbewc P .  C d &  ne m'a pu beulemact accueieec 

dana bon l u b o u t o h e  : en me ptopoaant un diplôme pUAd une Itkbe en i&.&e 
m é h i d i o d e ,  .& m'a découvaA~ une authe géobgie que l ' o n  append buh 

l e  temain.  1 1  a toujowca AU me conbeieeeh e.t me prtodrgue/t de nomheux en- 
couhagementh. Je itiw à l u i  acheabeh ma p h  bhc&e t ~ e c o ~ b a n c e .  

Mondieuh Le Phodebbeuh ff. Chamley a b i e n  VOULU accepteh de 
daihe pa/Ltce de lu C 0 d b i 0 f l  d'examen. Toujoum didponible m@&é de 
n o m k w e s  a c f i v L t é ~ ,  Le ~péciae in te  en bédhentologie q u ' i l  ut a bu 

tépondte à mes q u e s h n b  &t à me6 phéoccupatcond en tehinsd b-impîes et 
chdeew~ewc. Je h adtrube i c i  t e  t é m o i p ~ . ~ ~ e  de ma ghatia3.de. 

Monbieuh Le Phodebaeu4 P .  Btroqua, q& con.r~ÛX bien 5.x géobgie 
de L1l.Wie du Sud e l  de la S i c d e  pouh l ' a v o h  étudiée, m'a 4ai- t  l'honneulr 

de jugw ce mémohe ; qu'il en aoiA i c i  heme&cié. 

Monaieurr J .  Fe,wtèt~e, en m ' i n L t h t  au ,i%.avaiî de techehche, 
a bien VOULU me conbacha une pahtce de bon pécieux temw en dépa  de 421 

tédàcZ&n d'un i.mpo/Ltant ouvmge. Je lu. expttime &itoLLte ma teconnainbance 

e.t mon am&é. 

Madentabfie H. L a p i m e  m'a 6ui.t béné~ ide t t  de bon bavait bm 

l e  t u m z i n .  E u e  a accep-té avec bienv-ce dlencomb~uz bon emploi du 
temw pan l ' e m e v l  d u  /roche6 h p f i v e a .  2u' &e hache que m e s  hemacie- 

metu% ne bo1Lt pa6 bedenient de c.&cons,tance. 

mon si^ l e  Pt06esbeutr P.  Scandone m'a 6ui. t  dEcouv&d~ t e  tetrhcuvi 
et m'a pa/Lbga boit bavoh  ~ U A  la géologie Locale. Je adttesae ici 

$OUA me4 heme&ciemenltb. 

Monsieuh P .  Qe Oeveh, qui a bu m'accoILdm q u d q u u  mornena d e  

bon tempb pom d é t  m o n  de Radcolaitu. 



Momiw J .  J .  F l u y ,  q u i  a ' ebt  penché, non 4 m  ebdoht, burr 

l e s  Fokatninidtka du Cké&cé bupé&ieuh à OLqocène. 

Momieutr B .  Vhidynch, q u i  a au keconvmhe d a  Conodontu 

d m  l e n  kcad&b d'at taquu que je .hi envoyaid. 

Madame L .  Z a v U n d ,  q u i  d ' u t  int&.esaée de pè6 aux ke6Xa 

d a  ? o k M d ~ k e h  ZtkLhi~uecl. 

J ' a i  eu kecaum à l ' m i e  d'équipes de kechache dont ce l l e  : 

- du tabokatahe de Sédimentotogie où je k m a c i e  ZouX pahtc- 

cdèkement  mon c o ~ g u e  T .  HoLtzapdd& ; 

- du labom-tohe de Pé&ologie de Nancy ; 

- du labouio&e de Paléontologie de Genève. 

Endin, j ' a i  eu de nombeux e.n&eiienb avec MadmobeHe C .  Wo~~bmiche 

et Muaieultb B .  Clément, R .  Coqud, J . L .  M w y ,  J . F .  RaoLLet, J .  T m y  et 

F .  Thiébau&. 

J e  ne tamuzehai cet te  tangue U t e  de kmiemiemen& aana &eh mea 

coUègua et non m o h  a m h  : B. &oudoux, J .  L .  BM, M .  C&&oLt, E .  Cahecm, 

8. Datchamg, P .  de HedouvUe, L .  Dotchieb, T .  HoLtzapddd, A .  Khatctr, 

E .  Koazatrek e t  E. PelLt. 

La conctléZ&&on de ce mémohe ut due au ~3~~1va.d  "achdrrné" de 

Madame ghebion, pauh  l e  t k a g e  o6dse.t ; rUonbieu4 Cahpenaa, q u i  b ' e s t  
clzLMgé d u  pho;togt~aphca ; Munieuhd Dakn e t  Co&&, q u i  ont eddectué lu 
nomb4eu~os & m a  mUzcu ; Mademoh&e MuLia, pou4 l a  dactylog)u.xpkce &t 

l a  mae en page ; Madame S c h e m  , pou& m&e et un p W  &uvaux défi-. 

Endin, j e  ne voudutL~ pab temine& hanb cuaocieir  à ce mémohe ce l le  

q u i ,  bien que conbidckant t a  géologie comme m e  4.ivaXe, a au accepta m u  

absences, mes mamen& d e  d8couhagmen.t et d '  enthowianme. 



Lagonegro stratigraphic formations crop out between San Fele (North) 
and Lagonegro (South), in Basilicate Province (previously called Lucanie) 
in southern Italia. 

STRATIGRAPHY 

The regional stratigraphy had to be precised and explained. The study 
shows that the stratigraphic formations of this basin, partly of turbiditic 
origin, are graded from South to North into distal facies (Lagonegro and 
Armizzone), intermediate (Sasso di Castalda, Pignola-Abriola) and proximal 
(San Fele 1. 

In each facies, one can typically find, from bottom to top : 

- the "Monte Faciton Formation ; when observed (Armizzone and 
Pignola-Abriola facies), itfs an olistostrom formed during middle Triassic. 
It is interpretated as a consequence of the birth of the basin during the 
Aniso-Ladinian ; 

- the "Calcaires à silexn Formation ; it is fomned of 300 to 
500 meters of chert rich micritic limestone with filaments, interbedded 
with turbiditic layers of more and more proximal features northwards. Fauna, 
composed of Halobia, Conodont, Radiolaria and Foraminifera, has allowed to 
give a Carnian age to the basis of the formation and an age ranging from 
middle Norian (distal facies) to Dogger-Malm (proximal facies) to the top 
of the formation ; 

- the "Radiolarites" Formation ; itfs a formation composed of 
60 to 200 meters of radiolarian chert and siliceous pelits, still with 
detritic deposits. It has been shown that its sedimentation is due to the 
basin sinking relatively to the C. C. D. and that the diachronism of its 
basis is a consequence of the longitudinal profile of the basin ; 

- the "Flysch Calestri" Formation ; its sedimentation is 
supposed to be due to a sudden fa11 of the C. C. D. during the early 
Cretaceous allowing the re-starting ofanalternating pelitic and calca- 
reous sedimentation. By place, Senonian to Eocene-Oligocene microbrecciated 
layers ("Pecoronen Formation, "Bellaff Formation) overlie this formation. 

TECTONIC 

Structural analysis of these formations shows that the tectonic 
unitn are superposed to the different sedimentary facies. The interpre- 
tation of tectonic features leads to consider the Lagonegro 1 as a rela- 
tively autochtonous unit. 

The different units have been individualized and settled during 
Miocene times. After theseviolent tangential phases with W-- E stress, 
a new phase with a N-S stress has slightly refolded the previous struc- 
tures. A faulting period then took place during the Plio-Quaternary age. 



Le serie stratigrafiche del Lagonegro affiorano tra San Fele ne1 Nord 
e Lagonegro ne1 Sud, nella provincia di Basilicata (antica Lucania) nelll 
Italia meridionale. 1 problemi posti dalla geologia di questa regione sono 
diversi ; sono principalmente dlordine stratigrafico e tettonico. 

STRATIGRAFIA 

La stratigrafia dovera essere precisata e spiegata. Lo studio mostra 
che le serie stratigrafiche di questo bacino in parte di origine torbiditica 
si ordinano da1 Sud verso il Nord con facies distali (Lagonegro e Armizzone) 
intermedie (Sasso di Castalda, Pignola-Abriola) e prossimali (San Fele). 

Per ognuno di loro; si ritrovano tipicamente da1 basso verso l'alto : 

- la formazione di Monte Facito ; quando é presente (facies 
Armizzone e Pignola-Abriola) si tratta di un olistostromo format0 durante il 
Trias medio. E strata interpretata come la conseguenza delllapertura del 
bacino nelllAniso-Ladiniano ; 

- la formazione dei calcari con selce ; é rappresentata su 300 
a 500 m da strati di calcilutiti con filamenti ricchi in selce, dove si 
trovano strati torbiditici di carattero sempre più prossimale verso il 
Nord. La fauna, composta di Halobie, di Conodonti, di Radiolari e di 
Foraminiferi ha permesso di datare la base della formazione al Carnlano 
e l'alto da1 Noriano medio (facies distali) al Dogger-Malm (facies prossi- 
mali) ; 

- la formazione dei scisti silicei ; si tratta di una serie da 
60 a 200 m di diaspro con Radiolari e di scisti silicei encora sottomesse 
alla sedimentazione detritica. Si mostra che il suo deposito corrisponde a 
un avvallamento del bacino sotto la C. C. D. e che il diachronismo della 
sua base riflette il profil0 longitudinale del bacino ; 

- la formazione del flysch Galestri ; la sua sedimentazione é 
strata attribuita alla brusca caduta della C. C. D. durante il Cretaceo 
basale che ha permesso di nuovola sedimentazione dlalternanze di argilliti 
siltose e di calcilutiti. Localmente, si pub trovare di sopra livelli di 
conglomerati da1 Cretaceo superiore al Eocene-Oligocene (formazione di 
Pecorone, formazione di Bella). 

TETTONL CA 

L'analisi strutturale delle serie del bacino mostra che l1individua- 
lizazione delle unità tettoniche si é prodotta in armonia colle facies 
sedimentarie.llinterpretazione degli stili tettonichi conduce a considerare 
l'unit; del Lagonegro 1 come relativamente autoctono. 

Le unit; si sono individualizzate e messe in posto durante il Miocene. 
Dopo questo episodio tangenziale violent0 con costrizione W -, E una nuova 
fase con costrizione N-S é venuta ripiegare legermente le strutture. E 
strata seguita durante il Plio-Quaternario da una importante tettonica brusca. 



- SYMBOLES GEISERALEMENT UTILISES - 

A)- Litholog*. 1 : calcaire, 2: calcaire à silex, 3 : calcaire marneux, 
4: calcaire siliceux, 5: calcaire oolitique, 6: calcaire construit, 
7: calcaire a) brèchique b) Mcrobrèchique, 8: calcaire a) conglomé- 
ratique b) microconglornératique, 9: calcaire de plate-forme (dans la 
formation du Mt. Facito), 10: calcaire dolomitique, I I :  dolomie, 
12: dolomie massive, 13: calcaire massif, 14: calcaire noduleux, 
15: marnes, 16: pélites, 17: pélites en feuillets, 18: pélites siliceuses 
19: grés, 20: jaspes, 21: tuffites, 22: laves. 
Remarque: les figur6s à l'intérieur des bancs de calcaire s'appliquent 
aussi aux dolomies. 

B)- Faune: 23: Conodontes, 24: Radiolaires, 25: Calpionelles, 26: Globotnmtana 
27: Globigérines, 28: autre fossile. 

C)- Figures sédimentaires: 29: bioturbatim a) empreinte b) contre-empreinte, 
30: ride de courant a) mark b) cast, 31 : convolute, 32: lamination 
oblique, 33: lamination parallèle, 34: granoclassement, 35: a) brèche 
b) microbrèche. 
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1. LE CADRE GEOGRAPHIOUE ET GeOLOGIOUE 

1. Les renions naturelles de  l'Italie (fin. 1 )  

L'Italie est partagée en trois g ~ a n d s  secteurs de répartition inégale : 

- la partie continentale de l'Italie couprend le versant interne 
des Alpes et la plaine du Pô. Par son climat, ses paysages et ses productions, 

elle se compare plus à l'Europe qu'au monde diterranéen; 

Fig. 1.- Carte tectonique schématique de la Méditerranée centrale. 

- l'Italie péninsulaire est principalement axée sur une autre 
chaine de montagne : les Apennins. Véritable épine dorsale de l'Italie, 

ils s'étendent depuis la plaine du Pô jusqutà la limite de la Calabre, 

pour se relayer ensuite, à travers l'arc calabro-péloritain et la Sicile, 

avec la chaîne de l'Atlas tellien. On dissocie l'Apennin septentrional 

de l'Apennin méridional par une ligne tectonique N-S passant par les villes 



d'Anzio et dlAncone. L'Apennin septentrional est caractérisé p a ~  des unites 

à tendance interne et par la présence d'une grande quantité de sédiments 

terrigènes ne formant qu'un maigre relief. Par contre, le caractère carbonaté 

est beaucoup plus dominant dans l'Apennin méridional, aussi le relief devient- 

il moins monotone et offre de belles dénivellations entrecoupées de trop peu 

de vallées fertiles ; 

- l'Italie insulaire est représentée en majeure partie par la 
Sardaigne et la Sicile plus quelques autres petites îles. La Sardaigne, du 

point de vue géologique, se rattache plutôt avec la Corse, aux Pyrénées et 

à la Provence ; alors que la Sicile, par certains côtés, a des affinités 

avec l'Atlas tellien (similitude entre séries péloritaines et kabyles, ver- 

gence méridionale des structures ... ) et par d'autres côtés, est tout à fait 

semblable à 1 ' Apennin méridional (cf. infra) 

2. L'Apennin méridional (fig. 2) 

Le Sud de l'Italie, et en particulier la région qui nous intéresse, 

l'Apennin méridional, offre trois types de paysages : au Nord Est, bordant 

la mer Adriatique, le plateau des Pouilles présente un paysage aride où ne 

pousse que llolivier. Sa limite à l'Ouest est marquée par une longue bande 

de terrain sablonneuxdans laquelle serpente la rivière Bradano : la fosse 

bradanique. Encore plus à l'ouest et surplombant la mer Tyrrhénienne, llApen- 

nin calcaire forme une chaîne montagneuse atteignant jusqu'à 2 000 m au Monte 

del Papa. 

Dans l'Apennin méridional, on reconnaît, du Trias moyen au Miocène 

inférieur, différentes zones paléogéographiques (fig. 3, 4 et 5)  du Nord 

Est au Sud Ouest : 

- un avant-pays à valeur de plate-forme : l'Apulie (PF 3) 

représentée par une épaisse série carbonatée de haut-fond, entrsecoupée 

d'horizons bauxitiques, connue du Trias supérieur (par sondages) au Plio- 

cène dans l'unité des Murges. Les séries affleurent dans la région des 

Pouilles et du Gargano et sont comparables aux séries du plateau de Raguse 

(ou des monts 1blei)en Sicile ; 

- le bassin de Bradano-Molise ou fosse bradanique, d'âge mio- 
cène, oh sont venues s'ancrer au cours du Néogène et du Quaternaire des 

nappes de glissements (nappe de flysch, de molasse ... 1 venues des provinces 

plus internes. L'unité de FrosoLone (D'Argenio et a?,. , 1973) correspondrait 

son soubassement ou alors appartiendrait à la plate-forme externe ; 



Fig. 2.- Carte 
structurale 
simplifiée de 
l'Italie et de 
la Sicile ( in 
Bousquet, 1973, 
modifiée 1 . 

Légende : A .  Volca- 
nisme IIe et Ive. - 
B. Bassins plio- 
quaternaires et mio- 
cènes supérieur. - 
C. Couverture miocène 
de la Calabre. - D. 
Zone d ' Ombr ie . 
De E à 1 : Apennin 
méridional - E. avant- 
pays, unité de la 
plate-forme d'Apulie 
(PF 3). - F. Unités 
de la plate-forme 
dtAbruzze-Campanie 
(PF 2 ) .  - G. Unités 
du sillon du Lagone- 
gro. - H. Unités de 
la plate-forme de 
Campanie-Lucanie 
(PF 1 ) .  - 1. Ensemble 
de nappes de glisse- 
ment (flysch, ASV et 
molasses). - J. Socle 
calabro-péloritain et 
sa couverture. 

- la plate-forme externe dlAbruzze-Campanie (PF 2) est composée 

des unités du Mt Alpi et de Matese-Maggiore : série de dolomie, de calcaire 

de haut-fond interrompue par des niveaux de bauxite , du Trias au Miocène 
inférieur. L'unité du Mt Croce apparaît près de Salerne ; elle est représen- 

tée par des séries transgressives de carbonate néritique du Trias au Miocène 

inférieur. Les unités de Trapanese, en Sicile, correspondent aux unités 

du Monte Alpi et de Matese-Maggiore : 

- le sillon du Lagonegro ou sillon lucanien qui s'est formé 
au Trias moyen. Les unités de ce sillon, qui s'étagent jusqu'à llEocène, 

ont même valeur que celles d9Imerese (zone de Sclafani) en Sicile ; 

- la plate-forme carbonatée interne de Campanie-Lucanie (PF 1 )  

( D Argenio, 1966- 1973 . Sa marge orientale peut correspondre à 1 'unité de 

kaporta-Maddalena qui affleure largeaent sur le secteur étudié ; elle 



est formée d'un Trias supérieur dolomitique, très cataclasé puis d'un calcaire 

périrécifal du Jurassique au Crétacé. Au Maestrichtien et au Paléocène appa- 

raissent en discordance des calcarénites jusqulau Burdigalien. L'lit6 de 

Pollino-Campo-Tenese-Alburno-Cervati forme une vaste région de calcaire massif 

depuis Rome jusqu'à la limite de la Calabre. On y rencontre un Trias dolomiti- 

que, des calcairesde haut-fond au Jurassique, des calcaires à Rudistes au Cré- 

tacé ; le Paléocène est transgressif ainsi que les premières arrivées détriti- 

ques du Burdigalien. La série de Pollino-Alburno passe brusquement, mais en 

continuité, vers le Sud Ouest aux séries de faciès Campo-Tenese déjà métamor- 

phiques.Ltunité ou la sous-unité de Pallone-AIeta, identique aux séries du 

Mt Pollino, apparait en fenêtre sous l'unité de Pollino-Alburno-Cervati. 

Fig. 3.- Carte structurale simplifiée de la Basilicate (ancienne Lucanie) 
( inGrandjacquet et Mascle, 1978, modifiée). 

Légende : A. Flysch du Cilento. - B. Argile Scagliose Varicolore (ASV). - 
C. Sédiment du bassin Irpinien (Numidien-Gorgoglione). - D à G. plate- 
forme interne (PF 1 )  - D. Sous-unité de Bulgheria. - E. Sous-unité de 
Verbicaro. - F. Unité de Pollino. - G. Unité de Foraporta-Maddalena. - 
H. Unité du Lagonegro. - 1. Plate-forme externe (PF 21, unité du Mt Alpi. - 
J. Avant-pays, plate-forme d'Apulie. 

L'unité de San Donato est représentée par une série carbonatée de haut-fond, 

datée du Trias moyen au Miocène, ayant subi un métamorphisme de type schiste- 

vert ; elle passe vers l'ouest a l'unité de Verbicaro-Bulgheria-Montea a valeur 

de marge occidentale de la plate-forme avec des dolomies et des marnes du Trias 

supérieur au Lias, des calcaires siliceux jurassiques, suivis par des calcaré- 

n i t e s  ert: des t l i a r ' ~ 1 . e ~  jusqu'à la fin de lfAquitanien. La série est affectée d'un 



léger métamorphisme. Toutes ces unités de la plate-forme interne ont leur 

équivalent dans les unités panormides de Sicile. 

Fig. 4.- Coupe structurale schématique dans l'Apennin méridional 
(in Elter et Scandone, 1980, simplifiée et complét.ée pour l'unité 
des Murges). 

On peut compléter la paléogéographie anté-Miocène en 'replaçant, à 

l'ouest de la marge occidentale de la plate-forme campano-lucanienne un 

bassin dans lequel se seraient sédimentées les différentes nappes de 

glissement comme le flysch Cilento, les Argile Scagliose Varicolore (ASV) 

(cf. fig. 2) et diverses autres unités qui, à la suite de mouvements tec- 

toniques verticaux se sont déplacées d'ouest en Est et ont glissé jusque 

dans la fosse bradanique. 

Fig. 5.- Correspondance entre zones paléogéographiques, unités 
tectoniques et domaines. 
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Cet  ensemble va p e r d r e  sa paléogéographie  au Néogène. A la s u i t e  de 

p h a s e s  t e c t o n i q u e s  en compress ion,  la  Ca labre  c r i s t a l l i n e  en p a r t i e  déjà 

s t r u c t u r é e ,  va v e n i r  chevaucher  l a  marge o c c i d e n t a l e  d e  1 l ~ ~ u l i e ,  elle- 

même e n  t r a i n  d e  se d é b i t e r  en u n i t é s  se d é p l a ç a n t  d 'Ouest  en E s t .  Une 

n o u v e l l e  f o s s e  va  ê t r e c r é é e à  l 'emplacement du s i l l o n  l u c a n i e n  e t  d ' u n e  

p a r t i e  de  l a  p la te-forme e x t e r n e  : l a  f o s s e  ou b a s s i n  I r p i n i e n .  C ' e s t  

dans  c e l u i - c i  que vont  se séd imente r  les p r o d u i t s  d é t r i t i q u e s  de l l o r o g è n e  

n a i s s a n t  e t  notamment que se déposent  l e  f l y s c h  Numidien e t  l e  f l y s c h  d e  

Gorgogl ione  . 



II. GENERALITES 

Buts de l'étude, problèmes posés et résultats 

Le bassin du Lagonegro (fig. 61, d'un point de vue stratigraphique 

et tectonique, posait encore un certain nombre de questions. 

. 

m e r  T y r r h é n i e n n e  

Fig. 6.- Les faciès 
du sillon du 
Lagonegro 
(carte d'après 
Scandone, 1972) 
et localisation 
des secteurs 
étudiés. 

A. Faciès San Fele. - 
B. Faciès Pignola- 
Abriola. - C. Faciès 
Sasso di Castalda. - 
D. Faciès Armizzone. - 
E. Faciès Lagonegro. 

*Il s'agissait tout d'abord de préciser la stratigraphie des différents 

faciès. En collaboration avec des spécialistes (De Wever, pour les Radiolaires ; 

Fleury, pour les Foraminifères du Crétacé supérieur et du Paléocène-Eocène ; 

Vrielynck, pour les Conodontes triasiques, et Zaninetti, pour les Foraminifè- 

res du Trias), j'ai entrepris l'étude des faunes contenues dans des échantillons 

récoltés en trois ans de mission. Il s'est avéré que bon nombre de fossiles 

appartenaient à des espèces nouvelles qu'il a fallu décrire et dont l'étude 

fera l'objet de publications. 

* Par ailleurs, quelques problèmes d'ordre sédimentologique sont progres- 
sivement apparus ; par exemple : 

- celui de la resédimentation en masse dans le Trias moyen 
(formation du Monte Facito), et notamment le problème de l'origine et du 

mode de mise en place de tels blocs ; 

- celui de la présence de jaspes à Radiolaires (formation des 

radiolarites). Leur dépôt était-il dû à la "crise" radiolaritique qui semble 



avoir sévi au Jurassique dans la Téthys ou à un approfondissement relatif 

du secteur sous la surface de compensation des carbonates (C. C. D.) ? ; 

- celui de l'apparition d'un flysch au Crétacé inférieur 
(formation du flysch Galestri). La prdsence de ce flysch "précocen était- 

elle un indice en faveur du caractère interne du bassin ? 

*En ce qui concerne la tectonique, il s'agissait de reconnaître et 

de dater toutes les phases tectoniques ayant structuré le bassin, et 

derrière cela, de pouvoir replacer le bassin dans sa position originelle, 

soit d'origine "ultra" et donc totalement allochtone, ou relativement au- 

tochtone et donc encadré par deux plates-formes. 

La datation des phases tectoniques n'a pas été possible ; par contre, 

l'étude structurale a permis notamment : 

- la reconnaissance d'une phase à contrainte N-S ; 

- la découverte d'une nouvelle unité de flysch intercalée entre 
l'unité du Lagonegro 1 et l'unité du Lagonegro II ; 

- la remise en question de deux unités dans le bassin du Lago- 
negro ; 

- l'interprétation du style tectonique de l'unité du Lagonegro 1 
comme correspondant à celui d'une unité autochtone (ou para-autochtone). 

2. Nomenclature et terminolonie 

L'habitude veut qu'en Italie et notamment pour le sillon lucanien, 

la stratigraphie s'appuie non pas sur des unités de temps absolu mais sur 

des critères lithologiques de dépôt . Cette tendance résulte du fait que 
certaines unités stratigraphiques ont un contenu en fossiles, ou en autres 

marqueurs chronologiques, extrêmement faible, voire nul. Ceci a eu pour 

résultat d'amener une nouvelle terminologie pour désigner les séries ren- 

contrées. 

Je me suis efforcé de ne pas perturber la nomenclature générale en 

vigueur dans la région en gardant le nom des formations déjà reconnues 

auquel jtai ajouté son extension verticale. 

Rappelons les quelques règles de la lithostratigraphie, suivant la 

classification du guide stratigraphique international (Hedberg, 1979) : 

- l'unité lithostratigraphique : "c'est un corps de couches 
géologiques qui est caractérisé principalement par un certain type de 



lithologie ou par l'association de plusieurs types lithologiques ou par une 

propriété lithologique marquante et commune aux diverses couches considérees. 

( ... ) .  On ne doit utiliser comme critère de définition pour les unités litho- 

Logiques que des caractères lithologiques majeurs, facilement identifiables 

sur le terrain" ; 

- la zone lithostratigraphique (lithozone) : llclest une unité 
lithostratigraphique informelle utilisée pour indiquer un faisceau de couches 

qui ont en commun certaines caractéristiques lithologiques générales" ; 

- l'horizon lithostratigraphique (lithohorizon) : "c'est une 
surface de changement lithologique ou présentant un caractère lithostrati- 

graphique particulier1'. 

Ce qui amène a distinguer parmi les unités lithostratigraphiques 

- le groupe : c'est l'unité formelle de rang immédiatement 

supérieure à la formation ; 

- la formation : c'est l'unité formelle de base de la classi- 
fication ; 

- le membre : c'est l'unité de rang immédiatement inférieur 

à celui de la formation ; 

- la couche : c'est la plus petite unité formelle dans la 

hiérarchie. Le terme llcouchev s'applique gereralement a des lits épais 

de quelques centimètres à quelques mètres. Ceux qui sont plus minces sont 

nommés "Laminael' ou "Lamines1' . 

Remarque : ici aussi, les formations s'assemblent en groupes ; mais -------- 
ceux-ci correspondant souvent à des unités tectoniques, le terme de groupe 

(au sens stratigraphique) sera en général remplacé par celui d'unité (au 

sens tectonique). On ne dira donc pas le groupe du Lagonegro 1 mais l'unité 

du Lagonegro 1. 

Sur cette toile de fond se calquera, sans pour autant en épouser 

obligatoirement les limites, le tableau géochronologique et chronostrati- 

graphique proposé ici (fig. 71, qui pourra être affiné et précisé dans 

certains cas particuliers. 

La stratigraphie a été établie grâce a des coupes levées sur le 

terrain ; celles-ci ont été décrite dans cet ouvrage, ainsi que les 

colonnes stratigraphiques récapitulatives (litholog) au moyen des figurés 

de la figure 8. 
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- pcur le Crétacé, par 
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Fleury (1980)  
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( 198 1 ) pour le Paléogène. 



- SYMBOLES GENERALEMENT UTILISES - 

w b  - - a b  a A 
29 

a- a- 30  A 31 / A 3 2  - 35 33 f 3 4  . A A,., 

A)- Lithologk 1 : calcaire, 2: calcaire à silex, 3: calcaire marneux, 
4: calcaire siliceux, 5: calcaire oolitique, 6: calcaire construit, 
7: calcaire a) brèchique b) microbrèchique, 8: calcaire a) conglomé- 
ratique b) microconglomératique, 9: calcaire de plate-forme (dans la 
formation du Mt. Facito), 10: calcaire dolomitique, I I :  dolomie, 
12: dolomie massive, 13: calcaire massif, 14: calcaire noduleux, 
15: marnes, 16: pélites, 17: pélites en feuillets, 18: pélites siliceuses 
19: grés, 20: jaspes, 21: tuffites, 22: laves. 
Remarque: les figurés à l'intérieur des bancs de calcaire s'appliquent 
aussi aux dolomies. 

B)- Faune: 23: Conodontes, 24: Radiolaires, 25: Calpionelles, 26: Globotruncana 
27: Globigérines, 28: autre fossile. 

C)- Figures sédimentaires: 29: bioturbation a) empreinte b) contre-empreinte, 
30: ride de courant a) mark b) cast, 31: convolute, 32: lamination 
oblique, 33: lamination parallèle, 34: granoclassement, 35: a) brèche 
b) microbrèche. 

F i g .  8 



Le litholog est établi de la façon suivante : 

1 : &ch. : échelle en mètre ; on ne tient pas compte des éventuels hiatus ; --- 

s 

éch. 

1 

2 : colonne stratigraphique : ont été reportés les principaux niveaux décrits ....................... 
ainsi que les fossiles observés, les niveaux de décollement fréquents et 

les hiatus ; 

3 : coul. : couleur des bancs, soit à la cassure = c ---- 
soit à l'altération = a 

N : noir ; J : jaune ; G : gris ; R : rouge ; V : vert ; M : marron ; 

B : blanc ; B1. : bleu ; 

l I 1 1 1 I 1 

colonne stratigraphique 

2 

4 : fig. séd. : figures sédimentaires ; -------- 
5 : dénomination : pour des séries en terme de membre, formation, groupe... ------------ 

en vis-à-vis de la colonne stratigraphique ; 

coul. 
c ; a  

3 

6 : âges : ils ont été choisis de manière à être le plus précis possible ---- 
d 'une part et à avcir un écart à peu près égal (entre 10 et 30 MA) 
d'autre part, ceci afin de pouvoir visualiser, une fois l'âge de la 

série repéré, son taux de sédimentation. 

3. Plan de l'ouvrane 

fig. 
séd. 

4 

Après les quelques généralités rapportées ci-dessus, la seconde partie 

comprend en premier lieu un bref historique ; puis la stratigraphie est 

abordée en décrivant les séries sédimentaires les plus mériaionales pour se 

déplacer, ensuite, vers le Nord et vers les séries de plus en plus proches 

des sources détritiques. Chaque faciès, décrit par chapitre, est divisé en 

formations reconnues historiquement. Par ailleurs, je me suis efforcé de 

bien séparer la part d'observation pure, comme elle peut être effectuée sur 

le terrain ou en laboretoire (et qui pourrait éventuellement être réutilisée), 

de la part d'interprétation plus spéculative. A la fin de chaque chapitre, 

une colonne stratigraphique récapitulative (litholog) rappelle l'ensemble des 

observations. Le dernier chapitre est consacré aux corrélations entre les 

différents facies et aux caractéristiques du bassin du Lagonegro. 

dénomination 

5 

âge des niveaux 

6 



La troisième partie aborde l'aspect tectonique du secteur. Après un 

historique succinct, les différentes unités et leurs styles tectoniques y 

sont décrits et caractérisés. Les structures observées ainsi que leur agen- 

cement relatif ont mené à la reconnaissance de phases tectoniques. Enfin, 

dans une synthèse générale, les évènements tectoniques sont replacés selon 

leur chronologie. 

quatrième partie : c'est une conclusion générale des études entre- 

prises ; elle est présentée sous forme de reconstitutions palinspastiques 

compilant l'ensemble des données, qui ont abouti au choix d'un modèle géo- 

dynamique. 



D E U X I E M E  P A R T I E  

STRATIGRAPHIE 

- E t u d e  d e s  s e r i e s  

s é d i m e n t a i r e s  p r B -  

o r o g é n i q u e s  

l e u r  l i e u  d e  d e p o t  



1. INTRODUCTION 

Les affleurements des séries sédimentaires du Lagonegro en Basilicate 

/ suivent une courbe convexe vers l'Est, longue d'une centaine de kilomètres 
pour une largeur de 20 km environ. Cinq faciès différents ont été reconnus 

et décrits ; ils sont localisés sur la figure 9. La succession sédimentaire, 

à l'intérieur de chacun d'eux, est à rattacher à l'histoire géodynamique 

du bassin depuis sa naissance, au Trias moyen, jusqulà sa structuration à 

l'aurore du Miocène. 

A r m ~ z z o n e  

Lagonegro 

r m i z z o n e  

Fig . 9.- Le bassin du 
Lagonegro (diaprès 
Scandone, 1972 . 
Localisation des faciès 
et des secteurs étudiés. 



2. His tor ique  s u c c i n c t  

Les premiers t ravaux d e  reconnaissance s t r a t i g r a p h i q u e  des séries 

lucaniennes  remontent à De Lorenzo (1894 a e t  b)  q u i  découvr i t  les pre- 

miers niveaux f o s ~ i l i f è r e s  (1896)  e t  q u i  a t t r i b u e ,  grâce à l a  présence 
U Il 

deHa lob ie s ,  un âge i n f é r i e u r  t r i a s i q u e  aux montagnes de  Lagonegro (1898).  

Beaucoup p l u s  t a r d ,  s u i t e  à une é tude  s u r  les f l y s c h s  de  L'Apennin 

mér id iona l  ( I p p o l i t o  e t  Luc in i ,  19561, Lucini  (1956) admet un rappor t  

d i r e c t  e n t r e  l e s  " r a d i o l a r i t e s "  e t  l e  " f l y schn  s u r  l e  t e r r i t o i r e  de Lago- 

negro. N'ayant t r ouvé  aucun n iveau  f o s s i l i f è r e  dans les  f l y s c h s , l e s  rad io-  

l a r i t e s  de  San F e l e  f o n t  l ' o b j e t  d 'une é tude  p a r t i c u l i è r e  e t  s o n t  d a t é e s  

ind i rec tement  par Taco l i  e t  Zoja  (1957) du L ia s  au M a l m .  R i c c h e t t i  p u i s  

Scandone reprennent ,  en 1961, l ' é t u d e  d e s  Halobies contenues dans l e  

calcaire à s i l e x  q u ' i l s  e s t imen t  a p p a r t e n i r  au Carnien infér ieur-Norien 

moyen. 

La faune mésozoique de  l a  province de Pignola  est é t u d i é e  par Luperto 

en 1964 p u i s  par Scandone en 1965 qui  découvre des  Brachiopodes du Ladinien 

dans l a  matr ice  de  l a  formation du Monte Fac i to .  Cette étude s e r a  r e p r i s e  

par Taddei Ruggeiro en 1968 q u i ,  par l e s  Daonel les ,  range dans 1 'Anisien 

l a  base d e  l a  formation à b l o c s  du Monte Fac i to .  Un d e  ces b locs  l i v r e r a  

p lu s  t a r d  un âge permien dans un élément bréchique (Donze l l i  e t  Crescen t i ,  

1970). 

En t r e  temps, Crescent i  (1966) f a i s a n t  une mise au po in t  s u r  l a  stra- 

t i g r a p h i e  de l 'Apennin mér id iona l ,  es t ime que l ' â g e  du f l y sch  G a l e s t r i ,  

jusque là  encore inconnu, s ' é t e n d r a i t  du Ju ra s s ique  supé r i eu r  au Crétacé 

i n f é r i e u r ,  t and i s  que l e s  r a d i o l a r i t e s  sous- jacentes  appa r t i end ra i en t  en 

t o t a l i t é  au Jurass ique .  Bronnimann e t  al. (1971) découvrent e n f i n  un 

niveau à Calp ione l l e s  néocorniennes à l a  base du f l y s c h  G a l e s t r i ,  t a n d i s  que 

dans une pub l i ca t i on  da t an t  d e  l a  même année,  De S t a s i o  é c r i t  que l e  f l y s c h  

G a l e s t r i  ne dépasse pas  l e  Cré t acé  i n f é r i e u r .  

En f in ,  en 1972, Scandone dans une mise au p o i n t  s u r  l a  s t r a t i g r a p h i e  

des  séries du Lagonegro accorde  au T r i a s  moyen l a  formation du Monte 

P a c i t o ,  au T r i a s  supé r i eu r  c e l l e  des  c a l c a i r e s  à s i l e x ,  e t  admet que les 

r a d i o l a r i t e s  sont  j u r a s s iques .  Au Néocornien, a p p a r a î t r a i t  l e  f l y s c h  Gales- 

t r i ,  ne dépassant p a s  l e  Cré tacé  i n f é r i e u r .  

3.  Le cadre s t r a t i g r a p h i q u e  généra l  

A l a  s u i t e  d e s  é tudes r appor t ée s  c i -dessous,  les  s é r i e s  s t r a t i g r a p h i q u e s  



du Lagonegro ont été classées, du Nord au Sud, en faciès proximaux (San Fele), 

intermédiaires (Pignola-Abriola, Sasso di Castalda) et distaux (Armizzone, 

Lagmegro) (fig. 9). Dans chacun d'eux, on retrouve typiquement de la base 

vers le sommet : 

- la "Formation du Monte Facitov. Lorsqutelle est présente, 
il s'agit d'un vaste olistostrome. Aucune formation plus basse n'a été 

découverte ; 

- la "Formation des Calcaires à silexu est représentée sur 300 

à 500 m pas des bancs de calcaire micritique, à filaments, dans lesquels 

s'intercalent des passées turbiditiques à caractère de plus en plus proximal 

vers le Nord ; 

- la "Formation des Radiolaritesu. Riche en bancs de jaspe à 

Radiolaires, son dépôt reste influencé par des apports détritiques ; 

- la I1Formation du Flysch Calestri" est formée d'alternances 
pélitico-ca1caires.A~-dessus, on rencontre localement quelques niveaux 

microbréchiques à bréchiques (formation de Pecorone, formation de Bella...). 

Le problkme de l'âge de ces différentes formations sera analysé ci- 

dessous. Pour un résumé succinct de cette analyse, voir figure 78. 



II. LE FACIES DU LAGONEGRO 1 

1. La formation des calcaires à silex 

La formation des calcaires à silex correspond au terme le plus bas de 

la série du Lagonegro 1 (Unité de Lagonegro - Sasso di Castalda, d'après 
Scandone). Elle affleure à la faveur de vastes anticlinorium conmie ceux du 

Monte del Papa ou Monte Sirino. 

Etudiée depuis De Lorenzo, en 1896, qui y décrivit les premières formes 

d9Halobie, puis plus récemment par Ricchetti (1961) et Scandone (1961), le 

membre basal et le substratum des calcaires n'avaient jamais été mis en évi- 

dence. Scandone (1972) attribue au Trias supérieur l'âge de cette formation. 

a. Les coupes ---------- 

al . Le membre basal - - - - - - - -  
Il n'a été rencontré qu'au pied du mont Niella. Bien qu'en partie cou- 

verte par une végétation plus que luxuriante, la coupe (700/455), levée entre 

le captage d'eau alimentant la ville de Lagonegro et le mont Niella en descen- 

dant le "Fiume Niella", a permis de reconnaître la série suivante, du plus 

ancien au plus récent (fig. 10 et 13) : 

Fig. 10.- Section de la 
base des calcaires 
à silex, facies du 
Lagonegro 1. 

Légende dans le texte. 

A. Pélites. - B. Calcaires 
pélitiques. - C. Calcaires 
à rognons de silex ou à 
chailles. - D. Calcaires 
siliceux. 

Remarque : dans le cartou- -------- 
the de localisation le 
tracé de la route Lagonegro- 
Lago Remo est approximatif. 

( 1 )  au moins 5 m de marnes noires à débit parallélépipédique 
où s'intercalent quelques petits bancs de calcaire noir, 
légèrement poudreux. La surface inférieure de ces bancs 
calcaires laisse apparaître des contre-empreintes de bio- 
turbation (piste de vers, cône de déjection ... ; 

(2 )  5 m environ de marnes jaunâtres à petits bancs de calcaire 
noir ; 

( 3 )  7 m environ de marnes jaunâtres à débit schisteux et au 
toucher savonneux ; 



( 4 )  5 m environ de marnes noires du même type qu'en (3) ; 

Des plis disharmoniques, souples, affectent faiblement kes quatre premiers 

termes ainsi que le suivant (fig. 11)  : 

Fig. 11.- Plis disharmoniques 
dans la série pélitico- 
calcaire de la base des 
calcaires à silex de 
l'unité du Lagonegro 1, 
d'après photographie. 

Le style des plis est à la 
fois : 
A .  Isopaque : la déformation s 
cmcen t fe  à l a  chamière du 
pli. - B. Anisopaque : la défc 
mation se concentre sur les 
flanes du pli qui sont alors 
étirés. - PA. Plan axial. - 
F. Faille. - Ca. Joint de 
calci te. 

( 5 )  une alternance régulière (épaisseur 12 rn) de bancs de cal- 
caire micritique gris et de marnes jaunes en bancs d'une 
dizaine de centimètres. Le passage calcaire/argile est pro- 
gressif, les bancs de calcaire passant, vers le haut, aux 
argilites par granoclassement. Sur la surface inférieure 
des bancs de calcaire, sont visibles des contre-empreintes 
de bioturbation (Serpulites, Fucofdes 2 ) .  De remarquables 
figures de slump se rencontrent dans ces niveaux, indiquant 
une paléopente locale actuellement ori'eniée vers le Nord 
(fig. 12) ; 

Fig. 12.- Figure de 
slump dans la base 
des calcaires à 
silex du Lagonegro 3 
d'après photographie 

1. Calcaire micritique 
à silex. - 2. Marnes et 
Argilites. 

Route Lagonegro Lago Remni 
entre Mt del Papa et Mt 
Niella. 

(6) 7 m d'une alternance non régulière de calcaire micritique 
gris, de calcaire marneux et de marnes jaunâtres. eE bancs 
de 10 à 50 cm. L'épaisseur des bancs de marnes jaunâtres di- 
minue vers le sommet. La présence de Conodontes, notamment 
d'une forme intermédiaire entre Carinetla rnungoensis (Die- 
bel) et Metapotygnathus d i e b e i i  (Kozur et Mcis~lse~ et de 



Rad io la i r e s  m'ont f a i t  a t t r i b u e r  ces niveaux au Langobard- 
Cordevol, c ' e s t - à -d i r e  à la  l i m i t e  Ladinien-Carnien (Micon- 
n e t ,  1982) ; 

( 7 )  12 m d e  c a l c a i r e  mic r i t i que  gris, quelquefo is  
légèrement marneux, en p e t i t s  bancs à la base,  
e t  de marnes j a u n â t r e s  à g r i s â t r e s  à d é b i t  
s ch i s t eux  f i n .  L ' épa i s seu r  d e s  bancs de marnes 
diminue lorsque  l ' o n  monte dans  l a  s é r i e ,  pa- 
r a l l è l emen t  c e l l e  des  bancs d e  c a l c a i r e  micr i-  
t i q u e  augmente. Une s e c t i o n  dlAaimsnite sp .  indé t .  
a é t é  découverte  dans c e  niveau ; 

( 8 )  30 m de c a l c a i r e  mic r i t i que  g r i s  à s i l e x ,  à a l -  
t é r a t i o n  blanche, p l u s  ou moins bien l i t 6  en 
bancs d e  30 cm. L a  q u a n t i t é  e t  l e  l i t a g e  des  
s i l e x  augmentent en s ' é l e v a n t  dans ce niveau ; 

( 9 )  10 m d 'une  s é r i e  s i l i c e u s e ,  formant un bon n i -  
veau r e p è r e .  E l l e  est composée de p e t i t s  bancs 
oc re s ,  de  5 à 10 cm, v o i r e  1 cm, fortement 
s i l i c e u x  mais f a i s a n t  encore e f fe rvescence  à 
l 'Hel, a l t e r n a n t  avec de p e t i t s  bancs de  ca l -  
c a i r e  g r i s  à l i t s  de s i l e x ,  de  bancs cent imét r i -  
ques de  p é l i t e s  n o i r e s  à d é b i t  s ch i s t eux ,  de 
l i t s  de 5 cm de j a spes  v e r t s  légèrement noduleux 
à Rad io la i r e s .  Les bancs de c a l c a i r e  s i l i c e u x  
montrent des  lamina t ions  ob l iques ,  e t  à l a  base 
de c e r t a i n s  bancs jaspeux, d e s  "f l u t e  c a s t s "  ont  é t t  
repérés .  Les bancs s i l i c e u x  o c r e s  présenten t  
des  c r aque lu re s  pe rpend icu la i r e s  à l a  s t r a t i f i -  
ca t ion  r ep ré sen tan t  cer tainement  d 'anciennes 
f e n t e s  d e  r e t r a i t .  Quelques bancs ne son t  que 
peu s i l i c i f i é s ,  notamment au mi l ieu  de  l a  s é r i e  
où un banc de c a l c a i r e  a l i v r é  des  Conodontes : 
~eohindeode Z l n  t r i a s s i ca  t r i a s s i ca  (Mul le r )  e t  
~hirodeZZa dinodoides (Ta tge ) .  Sur quelques 
bancs s i l i c i f i é s ,  . i r a i  reconnu des  empreintes 
d lHa lob ie s  ( Hatobia superba HaZobia cf. H .  
cassiana HaZobia styriaca Scandone, 1972) ; 

(10 )  10 m de c a l c a i r e  g r i s ,  en b a c  de 50 cm à 1 m. 
Les l i ts  de s i l e x ,  nombreux à l a  base, dispa-  
r a i s s e n t  ve r s  l e  sommet ; 

( 1 1 )  1 à 2 m de marnes g r i s e s  à v e r t e s ,  à d é b i t  
é c a i l l e u x  termine l a  caupe. 

F ig .  13.- Colonne s t r a t i g r a -  
phique de l a  formation 
des  c a l c a i r e s  à s i l e x  
de f a c i è s  Lagonegro 1, 
membre i n f é r i e u r .  

Légende : v o i r  t e x t e .  

*-Les s t r u c t u r e s  microscopiques des  c a l c a i r e s  les f o n t  r e n t r e r  dans la  

c l a s s e  d e s  mudstone, wackestone ou plus  rarement ,  packstone. La f r a c t i o n  



biogène est représentée par des Radiolaires, généralement recristallisés en 

calcite, en pyrite et/ou en dolomite, par des filaments attribuables à des 

sections de bivalves principalement dtHalobies et de petits Crustacés comme 

des Ostracodes, et par quelques rares empreintes ou fragments d'Ammonites 

non déterminables. 

Les tests d'organismes ayant formé en partie le calcaire à filaments 

ont une double origine (fig. 1 4 A  et B) : 

Fig. 14A.- Calcaire turbiditique Fig. 14 B.- Calcaire pélagique 
micritique à filaments. micritique à filaments. 

Les zones à filaments sont concen- A côté des filaments, et sans 
trées dans des laminae, véritables granoclassement, se trouvent des 
microlentilles où sont visibles des fantômes de Radiolaire. 
convolutes. 

- soit l'origine est typiquement pélagique et se présente, au 
microscope, comme le montre la figure 14 B, c'est-à-dire sous forme d'un 

fond calcitico-dolomitique où se surimposent des sections de tests ayant 

gardé leur forme originelle, déposés parallèlement à la stratification, et 

des sections de Radiolaires plus ou moins recristaLlisés ; 

- soit l'origine est turbiditique, c'est-à-dire que la boue, 
encore meuble, a été remaniée et s'est redéposée sur le fond (sans impli- 

cation sur la longueur du trajet). L'aspect des calcaires en lame mince 

est alors différent (fig. 14A). Les filaments ne sont plus répartis glo- 

balement dans La lame mais sont concentrés dans des zones lentiformes, 

bien délimitées à la périphérie par des filaments parallèles entre eux et 

parallèles au bord de la "lentillew. Au centre de celle-cl, les filaments 

se désorientent et semblent marquer d'anciennes traces de convolute ( ? ) .  



Ce second type de calcaire présente des filaments généralement courts, plats 

et anguleux et sont donc à rapprocher de ceux décrits par Peyre (1959) et 

Cuvillier (1969) qui interprètent le même type de filament dahs des calcaires 

jurassiques comme des sections d'appendices de Crustacé. 

Il est évident qu'ici, ce type de filaments est dû à la concentration 

de tests qui se sont cassés et détériorés lors d'une phase de transport, et 

qui se sont resédimentés en gardant une texture de llfluxn. 

Les deux types de structure décrits précédemment se retrouvent en por- 

portion plus ou moins grande dans tous les niveaux de la série. Toutefois, on 

remarque que le type A, c'est-à-dire turbiditique, semble prédominer vers le 

haut de la série alors que le type B, typiquement pélagique, est plus fréquent 

vers la base. Sporadiquement, sur le fond micritique, apparaissent comme surim- 

posés de petits cristaux losangiques, souvent teintés d'ocre-brun, de dolomite 

ankéritique. Pour cette partie, leur origine est incontestablement secondaire. 

a2. Le membre sommital - - - - - - - - -  
Mieux représenté à l'affleurement, il s'agit des calcaires à silex sensu 

stricto. ~ é j à  étudié en détail lors de travaux précédents (Miconnet, 19821, nous 

n'en retiendrons que les traits essentiels. 

Fig. 15.- Coupe des calcaires à silex du Lagonegro 1, flanc Nord-Ouest 
du Monte del Papa. 

Légende dans le texte. 

A. Pélites et marnes. - B. Calcaire à silex ou chailles. - C. Bancs de 
pélites siliceuses et de jaspes (dans radiolarites). 

Dans le cartouche de localisation : 1. Série des calcaires à silex. - 
2. Série radiolaritique. 

Le tracé du chemin menant à la chapelle de Sirino est approximatif. 



Deux ensembles inégaux en é p a i s s e u r  e t  en i n t é r ê t  s o n t  i d e n t i f i a b l e s  

l e  long du chemin qui  s e r p e n t e  s u r  l e  f l a n c  Nord Ouest du Monte d e l  Papa 

(690-450) (f ig.  1 5 e t  16) : 

F i g  . 16.- Colonne s t r a t i g r a -  
phique de  l a  formation 
d e s  c a l c a i r e s  à s i l e x  
de f a c i è s  du Lagonegro 
1, membre supé r i eu r .  

Légende dans l e  t e x t e .  

(12)  un ensemble, en con tac t  s t r a t i g r a p h i q u e  
avec  l a  p a r t i e  b a s a l e ,  formé par  une s é r i e  
monotone de 200 à 300 m de c a l c a i r e  mîcri- 
t i q u e  n o i r  à rognons de  s i l e x  e t  de c h a i l l e s  
t o u j o u r s  r i c h e  en f i l a m e n t s  au moins pour les 
p l u s  foncés.  
Les empreintes  d fHa lob ie ,  v i s i b l e s  dans quel-  
ques  niveaux, f u r e n t  é t u d i é e s  depuis  longue 
d a t e  (De Lorenzo, 1896 ; R i c c h e t t i ,  1961 ; 
Scandone, 1961 ; De Capoa Bonardi,  1970). 
Scandone (1972) d é c r i t  un niveau r i c h e  en 
Halobia nharlyana,  une so ixan ta ine  de mètres  
a p r è s  l e  d e r n i e r  niveau a r g i l e u x  de base 
( =  niveau 1 1  de l a  coupe précédente  ? )  e t  
un a u t r e  r i c h e  en Hatobia nor i ca  , HaZobia 
s i e u l a  e t  HaZobia l i n e a t a ,  au sommet de cet 
ensemble. 
La présence de quelques Conodontes e t  Radio- 
l a i r e s  m'a permis de confirmer e t  de p réc i -  
ser l ' â g e  donné par  les  Halobies.  C 'es t  a i n s i  
que l a  p a r t i e  moyenne de  c e t  ensemble a  é t é  
d a t é e  du Carnien supé r i eu r  à Norien moyen 
(Tuval à Alaun) par  l a  présence d l E p i p n d o -  
tet ta permica (Hayashi) e t ,  de par l a  présence 
d e  Paragondo t e  2 Za po Zygnat h i  formis (Budurov 
e t  S te fanov)  dans un niveau de c a l c a i r e  4 m 
au-dessus du terme 11, l a  base a  é t é  d a t é e  du 
Carnien (Cordevol à Tuval)  ; 

(13)  un ensemble s u p é r i e u r ,  qu i  c o n s t i t u e  l e s  
m u c h e s  entre les calcaires e t  l e s  r ad io l a -  
r i t e s .  Il e s t  c o n s t i t u é  par  une quaran ta ine  
de  mètres  de c a l c a i r e  m i c r i t i q u e ,  que lquefo is  
légèrement gréseux ou marneux, de couleur  ocre  
à n o i r e ,  passan t  au rouge ve r s  l e  sommet. Dans 
l e s  d e r n i e r s  bancs de c a l c a i r e ,  notamment dans 
l es  c a l c a i r e s  gréseux ,  de s  s t r a t i f i c a t i o n s  
e n t r e c r o i s é e s  son t  observables .  Ces c a l c a i r e s  
a l t e r n e n t  avec de p e t i t s  bancs de p é l i t e s  si- 
l i c e u s e s  rouges,  au toucher  rugueux, dont 
l ' é p a i s s e u r  augmente v e r s  l e  sommet. 
L ' a s s o c i a t i o n  de Conodontes dans l e s  d e r n i e r s  
niveaux c a l c a i r e s ,  dont  notamment Neogondo- 
Zelh s t e i u b e r g e n s i s  (Mosher ) e t  Epigondo - 
Zsli!a permiea (Hayashi) e t  de Rad io l a i r e s  

comme Pseudohe l i o d i s c u s  f i n c h i  Pessagno , i nd i -  
que un âge Norien moyen (Alaun) .  

L'ensemble supé r i eu r ,  où e s t  r ep ré sen t é  l ' u l t i m e  terme ca rbsna t é ,  

achève l a  formation des  c a l c a i r e s  à s i l e x  de l ' u n i t é  du Lagonegro 1. 



+-L'examen au microscope optique montre que les deux types (A et BI de 

filaments décrits précédemment sont représentés dans toute cette partie, 

ainsi que de nombreux Radiolaires épigénisés en calcite-dolomite ou en py- 

rite. 

Une silicification secondaire s'est développée dans toute cette série. 

Elle se traduit par la présence de chailles (à  l'intérieur desquelles la tex- 

ture primaire du calcaire est encore visible), de silex et de cristaux micros- 

copiques de quartz authigène. 

De petits rhomboèdres bruns de dolomite ankéritique se sont formés se- 

condairement dans la roche par percolation, à travers des fissures, d'un fluide 

chargé en magnésium. Ce fluide a aussi "attaquéM certains filaments et certains 

Radiolaires, les transformant en carbonate de magnésium. La coloration sélec- 

tive de la roche à l'Alizarine Red-S et au Magneson II (Soubias, 1973) a mon- 

tré que la dolomitisation totale ne dépasse pas 5 % du volume de la roche. 

Interprétation -------------- 
La formation des calcaires à silex peut être divisée en deux membres : 

un membre basal, qui montre llinstallation progressive d'un régime carbonaté, 

et un membre sornmital beaucoup moins terrigène. La différence de compétence 

entre ces deux membres est telle qu'il se produit souvent des décollements et 

des disharmonies (fig. 17 ) 
, 

Fig. 17.- Plis d 'entraînement, 
à la base du massif de Gianni 
Grieco, montrant le style 
disharmonique de la partie 
basale des calcaires à silex 
du Lagonegro 1 (dlapr&s 
photographie). 

1. Calcaire micritique à silex. - 
2. Marnes et argilites. 

(niveau de décollement souligné). 

-Le membre basal montre des textures sédimentaires typiques de turbidites : 

granoclassements verticaux, de convolutes et de bioturbation affectant les 

calcaires qui entrent dans les intervalles C, D et E de la séquence type de Bouma. 



La régularité impressionnante, dans certains niveaux de base, des cycles 

calcaire 1 argile, la persistance latérale des lits due au parallélisme 

relatif de la stratification, l'absence des intervalles A et B de la sé- 

quence de Bouma et la présence de calcaire ayant une origine à la fois pé- 

lagique et détritique (c'est-à-dire de calcaire hémipélagique) sont carac- 

téristiques de séries turbiditiques dites "basin-plain1' et déposées loin 

de la source d'alimentation (Mutti, 1977). La présence de slump, dans cette 

partie, n'est pas significative. On admet généralement qu'une pente de 1 à 

5 O  est suffisante pour engendrer de tels glissements synsédimentaires. La 

direction de la vpaléopentell, orientée vers le Nord, n'a pas fourni de si- 

gnification paléogéographique globale. 

-Le membre sommital est, mises à part quelques rares passées pélitiques, 

composé d'une série pratiquement llholocalcaireH. Le caractère hémipélagique 

des calcaires est toujours présent et la majeure partie des carbonates est 

constituée de séquences turbiditiques (séquences C, D et E de Bouma). Comme 

le membre basal, il a subi une silicification secondaire ayant conduit à Pa 

formation de cherts (chailles et silex). La silice, nécessaire à cette for- 

mation, pourrait provenir de la dissolution des Radiolaires et de petits 

grains de quartz amenés au lieu de sédimentation par les turbidites. Une fai- 

ble dolomitisation affecte aussi la série. L'origine de la dolomie semble 

être double ; une légère dolomitisation secondaire a affecté la roche conso- 

lidée et s'est développée près des fissures et des stylolites. Un liquide 

riche en ions ferreux et magnésiens semble avoir percolé secondairement à 

travers la roche en empruntant des discontinuités, fissures, diaclases et 

stylolites.Primitivement, à côté de cette dolomitisation tardive, il semble 

que certains courants turbiditiques aient apporté directement des carbonates 

dolomitiques au lieu de resédimentation. En lame mince, les calcaires dolo- 

mitiques se présentent sous forme d'une alternance plus ou moins régulière 

de laminae dolomitiques et calcaires. 

Les Radiolaires sont largement représentés dans cette partie. Il est 

important de signaler que ceux-ci ne sont jamais sous forme de laminae ou 

granoclassés dans la roche mais sont épars dans celle-ci. Ils n'ont donc 

pas subi de remaniement et constituent donc une faune pélagique autochtone. 

Leur étroite association avec des filaments, traces d'anciens tests calciti- 

ques, laisse à penser que leur forte proportion dans la roche (jusqulà 20 %) 

n'est pas due à un effet de dissolution des carbonates mais semble être la 

cause d 'un llpaléobiotopelt favorable. 



c. Conclusion ---------- 
A .- 

La sédimentation calcaro-pélitique, pour partie du Ladinien supérieur 

à Carnien et celle nholocalcairen du Carnien-Norien moyen, montrent des tex- 

tures et structures typiques de turbidites distales. Des phénomènes de sili- 

cification secondaire ayant formé les silex puis les chailles, suivis d'une 

très légère dolomitisation tardive, mais pouvant primitivement provenir dlap- 

ports turbiditiques plus dolomitiques, affectent toute la formation. Au Som- 

met de celle-ci, datée de llAlaun, de nouveaux apports pélitiques annoncent 

l'arrivée prochaine d'une sédimentation siliceuse à Radiolaires. 

2. La formation des radiolarites 

Le terme "radiolarite" est vague et d'emploi imprécis ; on l'attribue 

à des roches sédimentaires siliceuses à Radiolaires, colorées généralement 

en rouge. Ici, et pour le reste de l'exposé, jlemploierai ce terme pour dé- 

signer une série sédimentaire, généralement rouge-violacée, à tendance sili- 

ceuse et possédant des bancs de jaspe à Radiolaires, mais pouvant aussi con- 

tenir des passées pélitico-siliceuses voire des petits bancs de calcaire tur- 

biditique (Unité du Lagonegro II : faciès San Fele par exemple). 

La formation des radiolarites de l'Unité du Lagonegro 1 repose en con- 

cordance sur celle des calcaires à silex, les niveaux de base montrant un bel 

exemple de passage vertical de faciès. Encore une fois, ce fut par les tra- 

vaux de De Lorenzo, en 1894, que fut connue la formation. L'âge de celle-ci 

fut souvent sujet à controverse. Ainsi, Crescenti, en 1966, Tacoli et Zoja, 

en 1957, et Lupert'o, en 1964, par "calagen et comparaison lui accordent un 

âge du Lias au Malm ; en revanche, Scandone (1971) la fait s'étendre du Trias 

supérieur au Jurassique supérieur. L'utilisation de la biostratigraphie des 

Radiolaires m'a permis d'en préciser l'âge (Norien à Tithono-Berriasien). 

a. La coupe -------- 
La formation affleurant en de nombreux endroits, de nombreuses coupes 

permettent de l'illustrer. Celle de la vallée de la Nevara (683/419), première 

vallée au Nord de la Madonna del Brusco, sur le flanc occidental du "Monte 

Sirino" a l'avantage d'être facile d'accès. 

Les strates de cette coupe sont pratiquement verticales et il faut re- 

monter une centaine de mètres en amont de la vallée pour apercevoir les pre- 

miers bancs calcaires formant le substratum des radiolarites (fig.18 1. 



De la base vers le sommet, on distingue (fig. 19 : 

( 1 )  4 m de pélites siliceuses vert-bouteille ou rouge lie-de- 
vin, à débit écailleux et toucher rugueux, alternant avec 
de petits bancs décimétriques de jaspes pélitiques verts ; 

Fig. 18.- Coupe des radiolarites du Lagonegro 1 dans la "valle della 
~evara !' 

Légende dans le texte. 

A. Calcaire. - B. Calcaire silico-marneux. - C. Pélites siliceuses. - 
D. Jaspes. - E. Pélites. 

(2) un banc d'l m de pélites siliceuses rouges, à débit 
écailleux ; 

( 3 )  un niveau de 50 cm de jaspe v e r t e n  ban- &i&triqves. 
Au microscope, les Radiolaires contenus dans certains lits 
apparaissent usés, de forme sphérique, et granoclassés : 
les plus gros spécimens laissant place, vers le haut, aux 
plus petits puisaux pélites ; 

4 2 m de pélites siliceuses rouges à débit écailleux ; 

( 5 )  5 m de pélites siliceuses vertes, à interlits pélitiques 
noirs. Vers le milieu de ce niveau, est présent un banc 
décimétrique de jaspe microbréchique noir. Cette microbrè- 
che est composée de grains de quartz, de morceaux de grès, 
de débris clastiques de jaspes, de quelques cristaux de cal- 
cite d'origine secondaire au moins pour partie, de micas 
blancs et de nombreux oxydes opaques. Tous ces clastes sont 
granoclassés et appartiennent aux intervalles B à D de la 
séquence de Bouma. Les opaques, qud donnent la couleur noire 
à la roche, sont souvent entourés par une "gangue" de chlo- 
rite fibreuse à proximité du nucléus. en amas sur le pour- 
tour. La matrice cimentant les clastes est formée d'oxyde 
et de pélites ; 



(6) 3 m de pélites rouges au sommet, vertes à la base, à débit 
écailleux ; 

1 I 

5 m de pélites siliceuses vertes à débit grossier ; 

5 m de pélites fortement siliceuses, à bancs de 
5 à 10 cm de jaspe verdâtre,. Au microscope, 
ceux-ci présentent des laminations parallèles. 
Les laminae sont composées de Radiolaires et de 
débris clastiques relativement grossiers(0,5 m m ) ,  
principalement des morceaux de quartz, de jaspes 
et des cristaux d'hématite alternant avec des 
laminae argilo-siliceuses (fig. 20 ).  Les cristaux 
d'hématite, comme pour le niveau 5, sont entourés 
d 'un cortexte chloritlque ; 

30 m de jaspe bleuâtre , quelquefois légèrement 
verdâtre à altération jaunâtre, en lits déclme- 
triques relativement riches en Radiolaires et à 
interlits centimétriques pélitiques gris. Certains 
lits présentent encore des laminations et des 
granoclassements de Radiolaires. L'association 
de certains Radiolaires a permis de préciser 
l'âge de la série (Miconnet, 1982). La présence, 
vers le milieu de ce niveau, dtAndromeda podbiel- 
ensis (Ozvoldova) , de Triactoma b Lacket (Pessa- 
gno) , de Triactom cornuta Baumgartner , d 4igu - 
mstra imbricata ozvoldova et d ' AnguZobracclzia 
digitata Baumgartner a donné un 3ge oxfordo-kim- 
méridgien. Le sommet de ce niveau passe transi- 
tionnellement au flysch Galestri par un niveau 
de 2 m qui voit progressivement la série slenri- 
chir en lits pélitiques et en bancs de calcaire 
siliceux dolomitique au détriment des bancs jas- 
peux. L'extrême sommet de ce niveau a fourni un 
âge tithonique supérieur à berriasien inférieur 
et moyen par l'association dlAnguZobracchin s p ,  A 
Baumgartner et de Syringocapsa rotm&  inde de) . 

C'est avec ces niveaux que s'achève la formation. 

Fig. 19.- Colonne strati- 
graphique de la for- 
mation des radiolari- 
tes de faciès 
Lagonegro 1. 

Légende dans le texte. 

*-L'examen en microscopie optique a permis de mettre en évidence différents 

types d'organisation de la silice. Pour ce qui est du terme supérieur de la 

série (niveau 91, le seul qui soit à dominance jaspeuse, mais aussi pour d'au- 

tres niveaux siliceux de base, les bancs de jaspe apparaissent recristallisés 



en q u a r t z  m i c r o c r i s t a l l i n s ,  d e  t a i l l e  généralement  i n f é r i e u r e  à 20Y m. 

C e t t e  r e c r i s t a l l i s a t i o n  t a r d i v e  a  e f f a c é  t o u t e  trace de  s t r u c t u r e  p r é e x i s t a n t e  

e t  s 'es t  r é p a r t i e  d e  façon homogène. La s i l i c e  d e s  p é l i t e s  s i l i c e u s e s  ou d e s  

bancs  d e  jaspe p é l i t i q u e  ne s ' es t ,  en p r i n c i p e ,  p a s  recristallisée comme pour 

l e  cas précéden t  e t  l a i s s e  donc a p e r c e v o i r  l a  t e x t u r e  p r i m i t i v e  d e  l a  roche  : 

laminae d e  R a d i o l a i r e s  ou d f a r g i l i t e s ,  g ranoc lassement  de  R a d i o l a i r e s .  Les  Ra- 

d i o l a i r e s  s o n t  eux a u s s i  recristal l isés s o i t  en q u a r t z ,  s o i t  en  c a l c é d o i n e  e t  

a p p a r a i s s e n t  a l o r s  formes d e  f i n e s  f i b r e s  rayonnan tes .  On remarque a u s s i ,  dans  

c e r t a i n s  niveaux,  d e s  R a d i o l a i r e s  é p i g e n i s é s  en c h l o r i t e  ou simplement à coeur  

c h l o r i t i q u e .  La c h l o r i t e  semble é t r o i t e m e n t  l i é e  à l a  roche .  E l l e  l u i  donne s a  

c o u l e u r  v e r t e  t a n d i s  que l ' h é m a t i t e ,  l a  t e i n t e  en rouge  (Fo lk  e t  Mc B r i d e ,  1978).  

Fig .  2Q- Lamination dans  les  r a d i o l a r i t e s  du 
Lagonegro 1, niveau 8. 

Dans les  laminae,  on r e c o n n a î t  d e s  morceaux 
' '  de  j a s p e  e t  de q u a r t z ,  d e s  R a d i o l a i r e s  e t  d e s  

opaques e n t o u r é s  d 'une  "gangue1' c h l o r i t i q u e .  

Le r a p p o r t  e n t r e  n iveau  r i c h e  en c h l o r i t e  e t  n iveau r i c h e  e n  h é m a t i t e  e s t  com- 

p l e x e .  Au premier a b o r d ,  il semble q u ' i l  e x i s t e  d e s  l i t s  c h l o r i t i q u e s ,  donc à 

f e r  s o u s  forme r é d u i t e ,  e t  d e s  l i ts  h é m a t i t i q u e s  à f e r  sous  forme oxydée. L1exa- 

men d e  d é t a i l  montre  que s u r  c e r t a i n s  é c h a n t i l l o n s ,  l a  s u r f a c e  s é p a r a n t  l e s  n i -  

v e a u  rouges  d e s  niveaux v e r t s  recoupe l a  s t r a t i f i c a t i o n  e t  meme, l ' i n t e r f a c e  

r o u g e l v e r t  peut  s e  p r é s e n t e r  d ' u n e  façon  nuageuse,  d i f f u s e  d a n s  l a  roche.  L ' a l -  

t e r n a n c e  de  niveaux oxydés e t  r é d u i t s  n ' e s t  donc p a s  un phénomène uniquement 

s é d i m e n t a i r e  mais semble d u e ,  en p a r t i e ,  a d e s  phénomènes d i a g é n é t i q u e s .  

b.  I n t e r p r é t a t i o n  -------------- 
L ' i n t e r p r é t a t i o n  du f a c i è s  r a d i o l a r i t i q u e  en t a n t  que marqueur de  paléo-  

profondeur  e s t  d i s c u t a b l e .  

Il e s t  main tenan t  a c q u i s  que ,  s o u s  l a  C .  C .  D .  e t  en l ' a b s e n c e  de  dépô t  

d é t r i t i q u e  i m p o r t a n t ,  peuvent s e  déposer  l e s  t e s t s  s i l i c e u x  d e s  R a d i o l a i r e s .  

Ces d é p ô t s  formeront  l e s  r a d i o l a r i t e s  d e  t y p e  L i g u r e ,  à s u b s t r a t u m  o p h i o l i t i q u e .  



Ce mode de formation n'est cependant pas unique. La distribution actuelle 

des boues siliceuses est largement coincidente avec les zones de haute 

productivité (Hsü, 1976 ; De Wever, 1982) ; par ailleurs, ces organismes 

pélagiques peuvent être abondants dans des bassins relativement peu profonds 

et peu éloignés des côtes mais où, cependant, les apports détritiques restent 

faibles. Citons, par exemple, les bassins de Santa Barbara au large de la 

Californie où des sédiments riches en Radiolaires se déposent actuellement à 

une profondeur de 500 m, ou de la mer du Japon où, ni la proximité des côtes, 

ni la relative faible profondeur, n'empêchent la formation de dépôts sembla- 

bles à Diatoméze. 

Par ailleurs, Fleury (1980) et Thiébault (1982) attribuent globalement 

l'apparition du faciès radiolaritique dans les séries pindiques de Grèce à un 

approfondissement du bassin de sédimentation accompagné d'une remontée généra- 

lisée de la C. C. D. au cours de llAalénien-Bajocien inférieur (Berger et Win- 

terer, 1974 ; Winterer et Bosellini, 1981). 

Que peut-on conclure quant aux formations qui nous intéressent ? Tout 

d'abord, après un bref calcul, on remarquera la variation extrêmement brutale 

du taux de sédimentation qui passe d'environ 34 ml= pour la formation des cal- 

caires à silex, à 0,73 ml= pour celle des radiolarites. Cette variation nota- 

ble, qui a eu lieu au Norien supérieur-Rhétien inférieur, ne peut pas être at- 

tribuée à une différence marquée de compaction entre les deux formations. La 

déformation subie par les fossiles, en particulier par les Radiolaires, 

lors de la compaction des séries, reste la même dans les formations des 

radiolarites et des calcaires à silex. Le taux de compaction semble s'être 

réparti de façon homogène dans l'ensemble des formations. 

D'autre part, on se souvient que la proportion en Radiolaires contenus dans 

les calcaires, proportion assez élevée, avoisine les 1 à 5 % du volume global 

de la roche. Le taux de sédimentation, dans les calcaires à silex, des Radio- 

laires et des pélites (dont la proportion reste constante dans la série) est 

donc de 1 % x 34 ml= = 0,34 m / K  à 5 % x 34 m / K  = 1,7 m / E ,  c'est-à-dire 

d'un ordre de grandeur comparable à celui de la formatiori des radiolarites. 

La formation des radiolarites ne semble donc pas résulter ici d'une crise 

radiolaritique jurassique, comme cela semblait être le cas dans la Téthys (Stein- 

berget cri., 1977 ; Marcoux et Ricou, 1979 ; Mc Bride et Folk, 19791, mais plu- 

tôt d'un arrêt de la sédimentation carbonatée qui peut être dû : 

- soit à l'arrêt des apports turbiditiques calcaires ; 

- soit à celui du dépôt de carbonates, sans obligatoirement l'arrêt 

des apports. 



Si la première hypothèse était vérifiée, l'arrêt des apports calcaro- 

turbiditiques (par stabilisation des plates-formes carbonatées ou pénhpla- 

nation par exemple) n'entraherait pas l'arrêt de dépôt du carbonate biogé- 

nique autochtone que l'on retrouverait dans la formation des radiolarites. 

D'autre part et nous le verrons par la suite, (cf. unité du Lagonegro II, 

faciès San-Fele), les apports turbiditiques carbonatés n'ont pas cessé et 

s'intercalent encore dans la série radiolaritique proximale. On est donc 

contraint d'admettre que l'arrêt de sédimentation des carbonates turbiditi- 

ques distaux et pélagiques est dû à une dissolution lors du dépôt, donc que 

celui-ci s'est fait sous la surface de compensation des carbonates en se gar- 

dant bien, par ailleurs, de préciser sa bathymétrie. On sait en effet que 

celle-ci a varié au cours des temps et varie selon le lieu, en particulier la 

C. C. D. se relève près des continents (Berger, 1979 ; Berger et Winterer, 

1974). 

c. Conclusion 
------a--- 

Sur une soixantaine de mètres d'épaisseur, la formation des radiolarites 

qui s'étage du Norien moyen à supérieur au Tithonique supérieur-Berriasien 

moyen, est composée de bancs pélitico-siliceux, surtout concentrés à la base, 

et de bancs sommitaux de jaspe à Radiolaires. De nombreux indices montrent 

que bien que la faune se soit déposée in situ, des apports turbiditiques ont 

troublé la sédimentation biogénique. En considérant les différents taux de 

sédimentation, on est conduit à admettre que l'apparition d'un tel faciès est 

due à une variation relative du niveau de compensation des carbonates se pla- 

çant, dès le Norien supérieur, au-dessus du fond du bassin. 

Le flysch Galestri 

Bien qu'affleurant sur la totalité de la zone lucanienne et donc du 

secteur étudié, le flysch Galestri, ou Galestrino suivant les auteurs, est 

resté longtemps fort mal connu. Ce fait s'explique, en partie, par la monoto- 

nie de son faciès et par son mode d'affleurement, au creux des vallées (qui 

sont généralement fortement couvertes). Sa continuité stratigraphique avec 

les radiolarites et donc son rattachement aux unités du Lagonegro ne fut re- 

connu que progressivement depuis les premières études entreprises par De Lo- 

renzo (1894 a et b, 1896, 1898, 1910) jusqulà celle, plus récente, de Lucini 

(1956). En 1971, Bronnimann, Durand-Delga et Grandjacquet attribuèrent au 

Néocomien la base du flysch, par la présence dans des niveaux remaniés, de 
< 

quelques Calpionelles. La même année, De Stasio écrit que l'âge du flysch 



Galestri s'étend du Jurassique supérieur au Crétacé inférieur. Enfin, Scandone 

en 1972, décrit, près de Pécorone, des formations rouges du Sénonien supérieur 

qui pourraient bien former "un continuum possible de la sérien vers le haut. 

a. Les coupes ---------- 

al. La formation du flysch Galestri - - - - - - - - - - - - - - - -  
Deux formations de répartition géographique inégale composent la série, 

ou groupe du flysch Galestrino. La formation du flysch Galestri, qui correspond 

à la partie basale, est très bien représentée à l'affleurement : c'est la par- 

tie flyschofde typique. 

Elle débute par un niveau de transition entre les radiolarites et le flysch 

S.S. La coupe qui l'illustre a été faite le long de la route Lagonegro-Moliteno, 

au lieu dit "Punto della Pietrat', près de la vallée de la Pietra ( 6601475 )  

(fig. 21). 

Fig. 21.- Le passage radiolariteslflysch Galestri dans le Lagonegro 1. 

A .  Jaspes. - B. Calcaire siliceux. - C. Calcaire marneux. - D. Pélites. 
Dans le cartouche de localisation : a. Unité du Lagonegro II, faciès 
Armizzone. 
Pour l'unité du Lagonegro 1 : b. Flysch Galestri. - c. Radiolarites. - 
c. Calcaire à silex. 

Remarque : le tracé de la route Lagonegro-Moliteno est approximatif. 

D'une puissance de deux mètres, le faciès de transition est représenté par 

des bancs de jaspe qui s'enrichissent progressivement vers le haut en 

composés carbonato-pélitiques en prenant parallèlement des teintes gris- 

plomb. Encore riches en Radiolaires malheureusement indégageables, ces 

bancs de jaspes carbonatés s'intercalent dans des pélites noires à débit 

schisteux,en bancs de plus en plus importants vers le haut (10 à 20 cm). 



Vient ensuite la série typique composée d'une alternance de bancs de 

calcaire pélitique micritique, de 10 à 20 cm d'épaisseur, quelquefois sous 

forme de lentilles. ocre à marron, siliceux et souvent dolmitisé, riche en 

Radiolaires calcitisés ou dolomitisés d'une part et de pélites marrons à 

noires à débit écailleux à schisteux d'autre part. La forte teneur en fer 

et en maganèse de cet ensemble est traduite par la couleur ocre-rouille de 

la majorité des bancs de calcaire à l'affleurement et par l'épigénie des 

Radiolaires en pyrite. La limite des bancs calcaire et pélitique est toujours 

franche : on n'observe que rarement un granoclassement de l'un à l'autre. 

Certains échantillons recoltés sur le talus de la rivière Cogliandrino, 

non loin vers llOuest de la route ~auria /Moli terno- i~aste lsaraceno (790-405) 

(fig. 221, ont livré quelques Calpionelles. La série radiolaritique n1affleu- 

rant pas, les échantillons récoltés ne peuvent donc être positionnés exacte- 

ment sur la colonne stratigraphique. Les bancs de calcaire dolomitique basal, 

ou supposés tels, ont montré au microscope une faune composée en majorité de 

Radiolaires épigénisés en calcite ou en dolomite. On peut aussi y apercevoir 

(Planche 2, photos 7 à 9 ) . 

Fig. 22.- Calpionel1.e~ de la 
base du flysch Galestri. 

Dessin d'après photographie. 

1. Calpienelkz alpina Lorenz 
(éch. 1 681). - 2. CaZpionelZa 
atpina Lorenz (éch. 1 681). - 
3.  Calpionet la e ZZiptica 
Cadisch (&ch. 6 781 1. - 4 .  
Calpionelta e l l i p t i c a  Cadisch 
(éch. 6 781). - 5. Calpionella 
e l l i p t i c a  Cadisch (éch. 6 781 1. - 
6. Calpionell i tes darderi 
Colom (éch. 1 681). - 7.Calpio- 
n e l l i t e s  darderi (Coïom) 
(&ch. 1 681). - 8. cf. 7clpio-  
ne1 lopsis  simptex Colom (éch. 
1 6812. - 9. cf. RemznieIla 
cadischiana Colom (éch. 1 681). - 
70. cf. Remniel la  dadayi 
(Knauer 7 (&ch. 1 68 1 1. 

quelques rares sections de Nannoconus et de Calpionelles. Parmi ces dernières, 

quelques sections appartiennent indiscutablement au genre Calpionella alpina 

Lorenz ( 1 et 2), Calpionella e l l i p t i c a  Cadisch ( 3 ,  4 et 5) et Calpione L Lites 

darderi (Colom) (6 et 7 ) .  D'autres sections, moins bien conservées, sont at- 

tribuées à Calpione Zlopsis simplex Colom ( 8  ) , Remzniella cadischirma Colom 

(9) et RemnieLlQ dadayi(Knauer) (10). J .  Remane (1967) rapporte au sommet 

de la zone D (limite Berriasien-Valanginien) le genre Calpionel l i tes  

rZarderialors que le genre CalpionelLa e l l i p t i c a  est rapporté du sommet 



de la zone B a la base de la zone D. Il y aurait donc une légère incompatibilité 

à moins que l'on admette une extension plus grande du genre Calpionellites darde -  

r.i ou que, comme l'ont démontré Bronnimman et al ( 1 9 7 1 ) '  le sédiment ait subi 

un léger remaniement. On peut toutefois attribuer l'âge de ces niveaux à la li- 

mite Berriasien-Valanginien (fig. 23). 

Fig. 23 .- Répartition 
stratigraphique des 
Calpionelles rencon- 
trées, d 'après Remane 
(1967). 

Ce premier ensemble est uniforme dans son faciès ; son épaisseur, difficile a 

évaluer, ne doit pourtant pas excéder 500 m. Cependant, il est plissé assez 

fortement et donc a pu subir des redoublements tectoniques. Vers le haut de 

cette première partie, le faciès commence à changer. Des échantillons récoltés 

sur le chemin reliant Vignale à la route Lagonegro-Lauria, au pied de la colli- 

ne nommée "Tempone della Raccazzav (677 /391) ,  ont montré que les calcaires mi- 

critiques devenaient de plus en plus microbréchiques voire quartzitiques. Les 

microbrèches à granoclassement normal contiennent de nombreux morceaux de ro- 

ches carbonatees micritiques pour la plupart, quelquefois oolithiques, des 

articles de crinofdes ou de débris d'oursins, des morceaux de Gidootruncana. 

Le flysch devient ensuite plus quartzitique et plus gréseux. Les grains de 

quartz, souvent a extinction roulante, ont un diamètre en général de 1 mm. 

L'épaisseur des bancs de microbrèche ou de quartzite est de 15 a 20 cm ; ces 

bancs alternant avec des pélites qui deviennent ici plus argileuses et pren- 

nent des teintes légèrement rougeâtre a marron . L'épaisseur de ce niveau 

semble être de l'ordre de 25 q ( ? ) .  Au-dessus, vient une récurrence de la 

série de type flysch basal. 

a2. La formation des argiles rouges de Pecorone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elle est constituée par une formation beaucoup moins étendue sur le 

terrain que la précédente et correspond, en partie, à ce que Scandone (1972) 

a appelé "Scisti rossi di Pecoroneft, c'est-à-dire aux argiles rouges de Peco- 
U 11 

rone. Ces argiles extrêmement glissantes constituent des niveaux de décollement 



morcelant cet ensemble en plusieurs lambeaux. Ceux-ci n'affleurent qu'au 

Sud du secteur étudié, en particulier près du village de Pecorone. La coupe 

effectuée se situe entre le kilomètre 128 et 129 de la route Lagonegro-Lau- 

ria (S.S. no 191, à l'endroit dénom6 Calanchi (725-370). Après une série 

épaisse de type flysch Galestri basal mais dont le rattachement avec les ni- 

veaux précédents mierobréchiques, du Crétacé supérieur (? ) ,  n'a pas été mis 

en évidence, vient en contact stratigraphique, peut-être en légère discor- 

dance, la formation typique des argiles rouges de Pecorone. Elle est compo- 

sée, dans sa partie ici affleurante, de la base vers le sanimet (f ig. 24) : 

(1) 16 m d'une alternance régulière de bancs de 1 à 10 cm 
d'argilites jaunes à débit schisteux et de bancs (2 cm 
environ) de jaspe argileux à pâtine marron ; un niveau 
calcareux microbréchique (&ch. 1 782 A et B) a fourni 
des sections de GZobotrtazcarra. Certaines sont indiscuta- 
blement attribuables au groupe stuarti, d'autres, plus 
discutables, au groupe e l e v a t a  s.1. 
Leur coexistence au sein d'un même niveau, si on admet 
un faible remaniement, nous donne un âge campanien infé- 
rieur à maestrichtien inférieur, ou plus rigoureusement, 
campano-maestrichtien ; 

F ig . 24. - Le sommet de 
la série du flysch 
Galestri : les ar- 
giles rouges de 
Pecorone . 

Légende dans le texte. 

La coupe : A. Jaspes 
fortement argileux. - B. 
Calcaire argileux. - C. 
Argilites. 

Le cartouche : a. Flysch 
Galestri. - b. Argiles 
rouges de Pecorone. - c. 
Ancienne voie ferrée. 

( 2 )  2 m d'argilites vert-jaune, à altération jaunâtre, à débit 
schisteux ; 

( 3 )  2 m de jaspe bleu, à pâtine marron, fortement argileux, à 
interlits marneux en bancs décimetriques. Au milieu de ce 
niveau, un banc est teinté de rouge ; 

(4) 4 m dlargilites vert-jaune, à débit écailleux grossier, 
à petits bancs de 2 cm environ d'épaisseur et à petites 
lentilles de type "michev de calcaire siliceux gris à al- 
tération marron ; 

(5) 1 banc de 1 m d'argilite rouge à débit schisteux ; 

(6) 1 banc de 1 m dlargilite vert-jaune à débit schisteux et de 
jaspe argileux marron ; 



( 7 )  1 banc de jaspe bleu fortement argileux ; 

( 8 )  1 banc d'au moins 1 m d'argilite vert-jaune à débit 
écailleux ; 

- 1 lacune de 2 m ; 

(9) 1 banc d'au mains 2 œ d'argilite verte à debit écailleux ; 

(10) 1 banc de 2 m d'argilite rouge à débit écailleux ; 

( 1 1 )  3 ai de jaspe bleu-vert en bancs de 10 cm environ ; 

(12) 3 m de jaspe noir, en bancs d6oimétriques. alternant avec 
des argilites vertes ; 

(13) 8 m d'une alternance de calcaire micritique siliceux gris, 
en bancs centimétriques à pluri-décimétriques, de jaspes 
argileux décimétriques verdâtres, et d'argilites rouges et 
vertes centimétriques ; 

- 1 lacune de 3 m ; 

(14) 4 d'argilite verte à rouge, de jaspes lenticulaires et de 
calcaire micritique siliceux gris, en bancs de 10 cm ; 

- 1 faille verticale met fin à la coupe. 

C'est à ma connaissiuice, le seul endroit convenable mettant en évidence une 

continuité stratigraphique entre argile de Pecorone et flysch Galestri. 

*-D'autres niveaux de même faciès affleurent aux alentours de Pecorone 

(fig. 2 5 )  ; ils sont ordinairement décollés, se présentant sous forme de lam- 

beaux dispersés reposant tectoniquement sur la formation du flysch Galestri. 

Fig. 25.- Position des différents échantillons des "argiles rouges 
de Pecorone" ayant fourni une datation. 

A .  Formation quaternaire. - B. Unité du Monte Pollino, calcaires créta- 
cés. - C. Unité du flysch éocène-oligocène. - D. Unité du Lagonegro 1, 
argiles rouges de Pecorone. - E. Unité du Lagonegro 1, flysch Galestri. 



Ces lambeaux, attribuables aux argiles rouges de Pecorone, sont constitués de 

bancs calcaires généralement décimétriques, de couleur grisâtre, argilo-micri- 

tiques ou plus souvent microbréchiques, de bancs d9argilit.@s silteuses poly- 

chromes mais généralement rouge vif et de bancs de jaspes argileux rouges et 

verts. Il semble que la série débute par la partie argilo-calcaire et se pour- 

suive vers le haut par les jaspes. 

üedbergella 

Clobotruncanr elevita ( s . 1 . )  ? (Brocsen) 

G l o b o c r ~ 1 1 ~ ~  gr. r t u u t i  (De Kappiraat) 

Siderolites calcitropoideo 

11081 A e t  8 

H e l l e ~ c l i e i  sp. 

Orbitoides sp. 

Cimrolina sp. 

Globotrrmrsai gr. s t iurzi  (ûe Lapparent) 

Wodi-a~ici apcnainiu (7 )  (De Cutro) 

Clobtruipccp. .p. 

Glsbigarina rp. 

Globorotaiii épiaeuse 

Mircellanea sp. 

Alveoliru 

Cloborotilia épineuse 

Clobigerina rp. 

Cloborotilia épineuse 

3iscoqclina 

Fig. 26- Répartition des Foraminifères d'intérêt stratigraphique 
(d'après Fleury, 1980) et numéro de l'échantillon où ils ont 
été trouvé. 

*-Au microscope, la microbrèche calcaire apparaît polygénique, formée 

d'extra et d'intra ( ? )  clastes. On y reconnaît des organismes de plate-forme 

néritique : Rudistes (milieu récifal franc), OrbitoItlidés, Rotalidés, Alvéoli- 

nidés, l%scocyclina , Cuneo 2 ina , He 1 Lenocyc Lina sp. Siderolites caZcit~apoZdes , 



DZsco~bis sp. (milieu de plate-forme interne, souvent associé à des micrites 

ou à des structures fenestrées),Monc)mmnt-ia apervrinia ( ? ) ,  MiscelZmrea 

sp. (milieu de plate-forme externe), ces organismes étant asskiés à des 616- 

mats oosparitiques, biosparitiques ou biolithitiques. On y reconnaît aussi 

des organismes planctoniques : de nombreux Gi!obotraarama sp., Gbbutrtcncca3a 

gr. s t m t i  , Globigerina sp., Globorotutiu sp., BadbewZb , associés à des 

intraclastes ( ? )  de micrite ou de pelmicrite. 

L'association de certains de ces organismes, en tenant compte qu'il 

s'agit de niveaux bréchiques remaniés donc susceptibles de s'être redéposés 

bien après le premier dépôt, a fourni un âge inférieur du Canipanien à Maes- 

trichtien, voire Maestrichtien, notamment pour l'échantillon 4 482 qui se 

trouve relativement près du flysch Galestri et qui pourrait bien appartenir 

à la base de la formation, et un âge supérieur de llEocène (fig. 26). 

La série a subi une silicification secondaire qui se traduit par l1ap- 

parition de cristaux de quartz se développant d'abord à la périphérie des 

éléments et évoluant de façon centripète. 

Après cette partie calcaro-pélitique, d'une épaisseur pluridécamétrique, 

il semble que la série se poursuive par des niveaux siliceux constitués de 

bancs de jaspe décinktriques, de couleur rouge ou verte. Maiheureusement, 1'6- 

tat de conservation des Radiolaires et la recristallisation de la silice bio- 

génique en quartz, ont rendu toute extraction, donc toute détermination, im- 

possible. 

b. Interprétation -------------- 
L'apparition d'un faciès de type flyschofde à la fin du Jurassique est 

bien connue en Méditerranée (Durand-Delga, 1980 ; Biju-Duval et al., 1977). 

Les flyschs néocrétacésw se relaient en effet sur plus de 7 000 km, le long 

d'un vaste ruban qui serpente depuis les cordillères bétiques jusqulaw con- 

fins des Balkans (fig. 27). 

Cette accumulation de produit détritique est le fait d'une instabilité 

tectonique généralisée en Méditerranée et probablement due à un changement 

géodynamique important : la fermeture, au Nord, de la Téthys avec collision 

continentale et mise en place d'ophiolites dans les Hellénides et les Dina- 

rides (Dercourt, 1970, 1972 ; Terry , 1974 ; Charvet, 1978). En Apennin &ri- 

dional, ce bouleversement tectonique n'est que faiblement ressenti ; quelques 

discordances locales sont cependant observables à la limite Jurassique-Crétacé, 

notamment dans l'unité de Foraporta (DIArgenio et a l . ,  1975). 



Fig' .  27.- Disposition 
des sillons des 
flyschs éocrétacés 
en Europe ( inDurand. 
Delga, 1980). 

A .  Situation actuelle : 
2. "Flysch Galestrin. 

B. Allure possible avant 
tectonisation : 2. llFlyscl 
Galestrin ; sa situation 
est hypothétique. 

Dans le sillon lucanien, la présence de formations de type flyschoxde 

peut être attribuée aux mêmes causes. 11 est intéressant de remarquer que, 

contrairement aux flyschs typiques, le "flyschn Galestri ne montre que très 

rarement des figures de granoclassement ou des changements transitionnels 

entre les bancs carbonatés et les bancs pélitiques. Par contre, il recèle une 

faune typiquement pélagique avec ses Calpionelles néocomiennes (berriaso- 

valanginiennes) de base et sa faune radiolaritique largement représentée 

dans le reste de la série. Ces caractéristiques s'appliquent plus à des for- 

mations deltaiques distales, de type "basin plain" (Mutti, 1977) qu'à un 

flysch S.S. dont le terme est peut-être, ici, d'utilisation un peu abusive. 

La répartition d'une faune à test carbonaté (celle des Calpionelles) peut 

être considérée, à l'inverse de ce qui s'est produit au Norien supérieur, 

par une remontée du bassin au-dessus de la C. C. D. ( ? )  ou, ce qui semble 

plus logique, par un enfoncement de la C. C. D. sous le bassin au cours du 

Berriasien supérieur, chute du niveau de compensation des carbonates d'ailleurs 

généralisées dans la Téthys à cette époque (Bosellini et Winterer, 1975 ; 

Thiébault, 1982). La sédimentation typiquement autochtone ne change pas et 

reste riche en Radiolaires(3 % environ) malgré leur nouvelle "dilutionn dans 

la masse carbonatée. 

La formation de Galestri demeure monotone jusqu'au Crétacé supérieur 

où commencent à s'intercaler quelques passées sporadiques microbréchiques 

voire quartzitiques. 

Au Sénonien, probablement au Santonien-Campanien, la formation des 

argiles rouges de Pecorone montre un changement important de faciès avec 



l'apparition de niveaux microbréchiques calcaires. Cet état de chose s'ampli- 

fie au Maestrichtien. Les niveaux microbréchiques deviement alors plus abon- 

dants. Les éléments carbonatés formant ceux-ci, calcaires oulithiques pour 

la plupart, proviennent de plates-formes voisines soumises, pour certaines, 

à l'érosion [émersion puis transgression au Crétacé terminal avec dépôt de 

brèches sur la plate-forme interne (Grandjacquet et Mascle, 1978) et notam- 

ment discordance de la formation maestrichtienne de "colle Trodon au mont San 

Ingelo sur le substratum mésozoXque de 1 lunité de ~erbicaro(* ) (Bousquet, 

1971, 197211. La phase tectonique, dont on ne ressent ici qu'un faible écho, 

est d'âge crétacé supérieur. Mises à part les Hellénides (Celet, Clément, 

Ferrière et Thiébault, 19801, elle est à peu près générale dans le doinaine 

mésogéen, depuis les cordillères bétiques (Paquet, 1969 ; Diaz de Federico 

et al., 1980) jusqulaux chaînes plus orientales (Ricou, 1971 ; Lapierre, 

1975 ; Desmons, 1980 a et c ; Bordet, 1980). 

Aucun niveau d'âge supérieur à 1'Eocène n'a été rencontré ; soit que 

la sédimentation, par suite d'émersions locales, se soit arrêtée aux 

premières phases tectoniques majeures ; soit que l'érosion ou la tectonique 

aient découpé le reste de la série, hypothèse que semble confirmer la loca- 

lisation assez restreinte de la formation des argiles rouges de Pecorone. 

c. Conclusion ---------- 
La formation du llflyschn Galestri débute à la limite Berriasien-Valan- 

ginien, peut-être légèrement avant. Elle est typiquement composée d'une al- 

ternance de calcaires silico-dolomitiques, contenant de nombreux Radiolai- 

res et, vers la base, quelques rares Calpionelles. Vers le haut, l1appari- 

tion de niveaux microbréchiques annonce l'arrivée, au Sénonien, de la for- 

mation des argiles rouges de Pecorone qui lui succède. Celle-ci s'étend 

au moins jusqulà llEocène moyen. Elle est principalement composée d'une al- 

ternance dlargilites rouges et de bancs de calcaires allodapiques. L1ensem- 

ble de ces deux formations est corrélable à des évènements tectoniques glo- 

baux : l'apparition du "flyschl' Galestri à la base du Crétacé correspondrait 

à la phase Mevadienne ou néo-cimmérienne ; la présence d'importants niveaux 

microbréchiques à partir du Crétacé terminal serait corrélable avec la phase 

laramienne. 

(*)~omaine à silex de Bousquet. 



4. Faciès du Lagonegro 1, R é c a p i t u l a t i f  ( f i g .  28) 

Ind iv idua l i s é  probablement au T r i a s  moyen, avant  l e  Ladinien supé r i eu r ,  

l e  bass in  où s e  s o n t  déposées l e s  séries du Lagonegro 1 r e ç o i t ,  jusqulau moins 

l lEocène  moyen, d e s  appor ts  t u r b i d i t i q u e s  de type  del taxque d i s t a u x  de façon 

quas i  permanente. 

Reconnue avant  l e  Ladinien s u p é r i e u r ,  l a  sédimentat ion,  d'abord marneuse 

p u i s  marno-calcaire,  s ' é t a g e  jusqulau  Carnien, s u r  au moins une cen ta ine  de 

mètre ; viennent ensu i t e ,  s u r  200 à 300 m e t  ne dépassant  pas  l e  Norien moyen, 

l e s  c a l c a i r e s  m i c r i t i q u e s  typ iques  à s i l e x  e t  à f i laments .  

Les p é l i t e s  s i l i c e u s e s  de  base e t  l e s  jaspes  à Rad io la i r e s  sommitaux de 

la  s é r i e  r a d i o l a r i t i q u e ,  t r a d u i s e n t  s u r  60 m environ un changement important 

de faciès. Celui-ci  e s t  dû, s e lon  t o u t e  apparence, à une v a r i a t i o n  r e l a t i v e  

de l a  C. C. D .  par  rappor t  au bass in  (remontée de l a  C. C. D. ou enfoncement 

du bass in  . 
Au Ber r i a s i en  supé r i eu r ,  l ' a r r i v é e  de la  formation du f l y s c h  Galestri- 

no p o u r r a i t  être l ' é cho  d 'une  phase tec tonique  connue en Mésogée sep ten t r io -  

n a l e  ; e l l e  marque une nouvel le  v a r i a t i o n  de la  C. C. D .  par  r appor t  au bas- 

s i n ,  cer tainement  un enfoncement de l a  C. C. D.  sous l e  niveau de  sédimenta- 

t i o n .  Au Sénonien, de nouvel les  pu l s ions  t ec ton iques ,  r e s s e n t i e s  p lus  n e t t e -  

ment en Apennin méridional ,  d e s t a b i l i s e n t  l e s  plates-formes l imi t rophes ,  l e s  

soumettant a i n s i  à l ' é r o s i o n .  Les p r o d u i t s  d é t r i t i q u e s  formés s laccumulent  

dans l e  bassin c o n s t i t u a n t  l e s  a r g i l e s  rouges de Pecorone. L'absence de n i -  

veaux post-Eocène moyen s e r a i t  imputable à l ' é r o s i o n .  





n c e  d o s  f o n d s  t o . p o q r a p h i g u e s :  
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Fig. 29.- Carte géologique de la rdglon de Castelsaraceno i ~ t  Armizzone). 



III. LE FACIES ARMISZONE 

1. La formation du Monte Facito 

Cette formation est représentéedans les faciès Armizzone et Pignola- 

Abrioladel'unité du Lagonegro II. Elle renferme les niveaux les plus bas 

reconnus. Taddei Ruggiero (1968) y a observé une faune autochtone anisienne : 

Scandone (1965, 1972) date des niveaux médians du Ladinien inférieur. 

La formation du Monte Facito affleure largement mais son substratum 

demeure inconnu. La nature d'olistostrome rend l'étude de cette série dif- 

ficile et quasiment impossible l'élaboration d'une stratigraphie précise. 

a. Observations ------------ 
Sur le terrain d'une façon générale, la formation a un aspect chao- 

tique où sont épars, sans ordre, dans une matrice donnant des reliefs val- 

lonnés, des blocs de toutes tailles formant de petits nchicotsll dans la 

topographie. 

al. La matrice et la sédimentation autochtone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
La matrice est composée. pour sa majeure partie, d'argile et de silt 

plus ou moins bien consolidés, de couleur et de consistance variables. En 

effet, on rencontrera communément des pélites de couleur rouge à rouge- 

violacé, à débit schisteux fin, de couleur gris-noir à débit en petites 

écailles voire d'aspect poudreux, ou encore de couleur jaune-verdâtre à 

débit grossièrement écailleux et contenant, outre de petits micas blancs 

qui leur donnent un aspect moiré, des miches de même composition ou de 

carbonate silteux ; enfin on pourra distinguer aussi des pélites silteuses 

jaune sale à débit schisteux fin. 

Dans certains de ces niveaux pélitiques, on peut observer, sans 

que cela soit systématique, des figures de courants de type ripple-marks 

et surtout sole-marks (flute-marks, crescent-marks). Les mesures effec- 

tuées dans ces niveaux remaniés et charriés n'ont donné aucune direction 

de paléocourant cohérente. 

C'est dans de tels niveaux, supposés appartenir à la base de la 

formation, que Taddei Ruggiero ( 1 9 6 8 )  a trouvéAnisactinelZa murensis, 

PentactineZla scandonei , Spiriferina fragilis , Retzia cf. schncrgeriet 
Pecten discritesdonnant un âge anisien. 



En faible proportion par rapport à ces pélites, et interstratifiés 

à l'intérieur. se rencontrent des bancs centimétriques à décimétriques 

de grès ou de calcaire "autochtonesn. Les bancs de grès, jaunâtres ou 

rougeâtres. montrent souvent des stratifications obliques. Ils contien- 

nent généralement une forte proportion de micas blancs, quelques mor- 

ceaux de plagioclases, des zircons et des morceaux de tourmaline ferri- 

fère . L'assemblage peut correspondre à celui que donnerait un socle 

granitique soumis à l'érosion. Les grès rouges contiennent aussi, en 

forte quantité, de l'hématite. Le ciment des grès est carbonaté. Il 

s'agit généralement d'un calcaire sparitique mais où se surimposent des 

cristaux rhomboédriques de dolomite visiblement secondaire. On rencontre 

aussi quelques niveaux quartzitiques verdâtres à jaunâtres, des bancs 

d'argilite polychrome présentant quelquefois, sur la surface inférieure 

de stratification, des figures de courants de même type que celles dé- 

crites précédemment (ripple cast, flute cast ... ) .  Sont aussi visibles, 

dans ces bancs autochtones, de petits niveaux de calcaire noir azofque . 

La série est affectée d'une silicification secondaire qui se ma- 

nifeste surtout au niveau des argilites en leur donnant un aspect de 

jaspe. Néanmoins, aucun Radiolaire n'a été trouvé dans ceux-ci. 

a2. Les blocs - - - - -  
*-Au sein de cette matrice pélitique et jusqutaux termes de passage 

avec les calcaires à silex sommitaux, apparaissent, apparemment sans 

logique, des blocs de roches sédimentaires de toutes natures et de tou- 

tes grandeurs. 

Leur taille s'échelonne de la dizaine de centimètres (et parfois 

moins) à plusieurs centaines de mètres voire un kilomètre. Il existe 

néanmoins un rapport entre la taille des blocs et leur nature pétrogra- 

phique. Les petits blocs sont constitués de grès ou de pélites siliceu- 

ses alors que les blocs calcaires peuvent former de véritables massifs 

comme celui de la 'Tempa di Roccarossaw (fig. 30 1. Il est probable que 

les blocs de petite taille, constitués de grès ou de quartzite de faciès 

similaire à celui des bancs "autochtones", ne soient en fait que des 

morceaux disloqués et redéposés de ces bancs. 



Fig. 30 .- Panorama du massif 
de Roccarossa ; allure 
de la mise en place et 
du mode d'affleurement 
des blocs de la formation 
du Monte Facito. Au premier 
plan, affleure la formation 
du flysch Galestri de l'Unité 
du Lagonegro 1. Le contact 
avec la formation à blocs 
se fait par l'intermédiaire 
d'un @ passant au niveau 
des arbres. 

La nature des blocs est diverse ; on rencontre, par ordre de fréquence 

décroissante : 

- des blocs de calcaire. Ce sont, de loin, les plus nouibreux. 
Il s'agit communément de blocs de calcaire blanc à gris, micritique, sem- 

blables macroscopiquement aux calcaires à silex mais dépourvus de silex. 

Ils sont habituellement recristallisés en microsparite, ce qui aurait fait 

disparaître dléventuelles structures préexistantes et, notamment, les or- 

ganismes fossilisés. On rencontre pourtant des blocs de calcaire à algues, 

parmi lesquelles ont été reconnues des Dasycladacées triasiques, Diplopom 

probablement !&croporelZa et TeutZoporelZa dans des calcaires dolomitiques 

microcristallins. D'autres blocs sont formés de calcaire bioclastique où 

sont reconnaissables des traces de Bivalves, de Gastéropodes, de Foramini- 

fères, dloolites et de petits lithoclastes, fortement recristallisés en 

calcite microsparitique, rarement en dolomite. Certains de ces blocs mon- 

trent des structures diagénétiques remarquables : dans des espaces inter- 

granulaires laissés primitivement vides, cristallise une première couche 

de sparite en fibre sur le pourtour de l'espace laissé vide, suivie vers 

le centre par la cristallisation d'une sparite imbriquée (fig. 31). 

Fig. 31 .- type de 
structure diagé- 
nétique rencontrée 
dans certains blocs, 
à rapprocher des 
structures fenestrées, 
de type "beach rocksu 
traduisant des milieux 
médiolittoraux. 



Ce mode particulier de formation n'est connu que pour des sédiments médio- 

littoraux (Blanc, 1982). 

Sur d'autres blocs, un dépôt ferrugineux s'est déposé secondairement sur 

la surface supérieure, suggérant un ancien hard-ground formé après la mise 

en place du bloc (fig. 321, impliquant donc un dépôt en milieu marin et 

une durée suffisante entre le dépôt du bloc et son ennoyage par la matrice ; 

Fig.32 .- Allure de certains 
blocs surmontés par un 
encroûtement ferrugineux 
secondaire de type hard- 
ground (d 'après photo). 

- des blocs bréchiques. Ils sont beaucoup moins nombreux et 
plus petits que les blocs calcaires. Les éléments de la brèche se présen- 

tent sous forme aplatie et sub-parallèle entrleux. Aucun granoclassement 

n'est visible et des éléments anguleux côtoient des éléments arrondis 

noyés au sein d'une matrice calcaro-gréso-pélitique (fig. 33). Il pourrait 

très bien s'agir d'anciennes formations de cônes deltaiques proximaux de 

type chenaux, remobilisées et redéposées secondairement. Les éléments sont 

composés de calcaire (micritique, à filaments, oolitique, biogénique), de 

grès (grès micacé, grès à ciment calcaire) ou de brèches (brèches calcaires). 

Fig. 33.- Aspect des blocs 
bréchiques rencontrés dans 
la Formation du Monte Facito. 

Notez l'absence de granoclassement, 
l'aplatissement des éléments et le 
degré d'usure différent, ainsi que 
l'aspect de la matrice supportant 
les éléments traduisant une coulée 
boueuse originelle (d'après photo). 



A l'intérieur des éléments gréso-micacés ont été reconnues de nombreuses 

sections de Meandrospim pusilla (Ho) ; dans les éléments carbonatés, des 

sections de Duostominides sp. , d l OphtaZmCdiidue et de Trocholina sp. ; 

- des blocs de grès. Il s'agit du même type de grès psammitique 
à ciment calcaire et à stratification oblique que ceux observés pour la 

sédimentation autochtone et provenant vraisemblablement de la dislocation 

synsédimentaire de ceux-ci lors de la mise en place des gros blocs. 

*-Il est très difficile, du fait de la recristallisation en microspa- 

rite et de la rareté en fossile, de donner un âge précis aux blocs. Cepen- 

dant, comme je l'ai signalé, dans certains de ceux-ci ont été rencontrés 

des assemblages faunistiques triasiques voire triasiques inférieurs. Il 

s'agit des blocs de grès micacés où les sections de Meandrospira pusilla 

donnent un âge scythien moyen à anisien, de calcaires bioclastiques où 

1 'on rencontre des formes à rapprocher dt@htaZmidiwn ( ? )  chialingchian- 

gense (Ho) connu du Scythien au Carnien, ou bien de calcaires oolitiques 

où des tests de Meandrospira pusiZZa forment quelquefois le nucléus de 

lloolite. Donzelli et Crescenti (1970) signalent avoir observé une micro- 

faune, probablement permienne, remaniée, dans un des blocs de la formation. 

Les blocs, notamment ceux contenant une faune du Scythien, proviennent 

d'une roche formée au moins après la base du Scythien, et se sont redé- 

posés au moins à partir de llAnisien qui correspond à l'âge le plus bas 

trouvé pour la formation du Monte Facito (Taddei Ruggiero, 1968). On 

peut donc supposer qu'ils ont pu se mettre en place dès le Scythien supé- 

rieur. Cette hypothèse est confirmée par l'absence totale dans ces blocs 

de Meandrospira dinarica Kochansky-Devidé et Pantic, une forme qui est 

pourtant caractéristique de la plate-forme carbonatée téthysienne à Dasy- 

cladacées anisienne (Zaninetti, 1976). 

Les blocs rencontrés seraient donc les témoins, au moins pour par- 

tie, de la sédimentation préanisienne. 

*-L'origine des blocs reste hypothétique. En effet, alors que des 

terrains du Trias moyen et supérieur affleurent largement en Italie méri- 

dionale, aucune série d'âge inférieur à l1Anisien n'est connue (DIArgenio 

et al., 1975 ; Bousquet et cri., 1978 ; Grandjacquet et Mascle, 1978). Le 

faciès dolomitique du Trias moyen et supérieur est, mises à part les 

unités du Lagonegro, commun aux différentes autres unités calabro-luca- 

niennes. Il s'agit ordinairement de dolomies néritiques, massives, entre- 

coupées de schistes et de calcaires cristallins. Les niveaux les plus bas 



se r e n c o n t r e n t  d a n s  l ' u n i t é  du T r i a s  métamorphique où q u e l q u e s  é c h a n t i l l o n s  

o n t  f o u r n i  d e s  Dasycladacées  de  I f A n i s i e n  e t  du L a d i n i e n  (Bousquet e t  a l . ,  

1978) .  

Aucune r e c o n s t i t u t i o n  paléogéographique a v a n t  l 1 A n i s i e n  n ' a v a i t  é t é  

e n v i s a g é e .  

J e p e n s e q u e  l a  p r o v i n c e d f o r i g i n e  d e s  b l o c s  du Monte F a c i t o  d e v a i t  

ê tre o b l i g a t o i r e m e n t  p rox imale  pour e x p l i q u e r  l e u r  t a i l l e ,  q u e l q u e f o i s  

g i g a n t e s q u e ,  e t  l e u r  f r é q u e n c e  même s i ,  comme s o u l i g n e  Broquet (19731, 

de  g r a n d s  b l o c s  peuvent g l i s s e r  s u r  d e  longues  d i s t a n c e s  l e  l o n g  de  p e n t e s  

r e l a t i v e m e n t  f a i b l e s .  

D 'après  l es  c a r a c t è r e s  o b s e r v é s  e t  d é c r i t s  d a n s  les p a r a g r a p h e s  pré-  

c é d e n t s  ( s t r u c t u r e s  s é d i m e n t a i r e s ,  f a u n e . . . ) ,  les  b l o c s  semblen t  t o u s  pro- 

v e n i r  d e  m i l i e u x  r e l a t i v e m e n t  peu p r o f o n d s  e t  d e  domaines d i f f é r e n t s  d e  l a  

pla te- forme : 

- domaine d e  l a  p la te - fo rme  a g i t é e  pour e x p l i q u e r  l a  p résence  

d ' o o l i t e s  ; 

- domaine d e  l a  p la te - fo rme  i n t e r n e  d e  t y p e  s u b t i d a l  où s e  

r e n c o n t r e n t  les Dasyc ladacées ,  ou d e  t y p e  i n t e r t i d a l  où se forment  l e s  

s t r u c t u r e s  f e n e s t r é e s  de  t y p e  "beach-rocksn e t  où l ' o n  r e n c o n t r e  l e s  g r a n d s  

Gastéropodes  e t  les Meandrospim pusi 2 Za q u i  s o n t ,  comme 1 ' écri t  Z a n i n e t t i  

(19761,  " t y p i q u e s  d e  f a c i è s  d é t r i t i q u e s  c ô t i e r s  ou de  m i l i e u x  méso à i n f r a -  

l i t t o r a u x  de  l a  pla te- forme c a r b o n a t é e  s c y t h i e n n e  à a n i s i e n n e .  

a3.  Le r a p p o r t  b l o c / m a t r i c e  - - - - - - - - - - - -  
Des g l i s s e m e n t s  s y n f o r m a t i o n n e l s  b l o c - p é l i t e  o n t  o b l i t é r é  l e s  con- 

t a c t s  o r i g i n e l s .  Néanmoins, dans  c e r t a i n s  c a s  f a v o r a b l e s ,  on  peu t  cons- 

tater  que l e s  p é l i t e s ,  en épousan t  généra lement  l e  c o n t o u r  d e s  b l o c s ,  

s ' i n s i n u e n t  d a n s  l e s  f i s s u r e s  de  s a  surfacesupérieurejusqu~à l e s  r e m p l i r  

( f ig .  34) .  La m i s e  en p l a c e  du b loc  a donc é t é  s u i v i e  p a r  une sédimenta- 

t i o n  p é l i t i q u e  q u i  s ' e s t  déposée  en même temps s u r  l e  b l o c  e t  son s u b s t r a -  

tum. Par  l a  s u i t e ,  c e s  c o n t a c t s  o n t  é t é  o b l i t é r é s  ou a l t é r é s  p a r  d e s  g l i s -  

sements  synformat ion  b l o c - p é l i t e .  

D 'au t re  p a r t ,  on peu t  remarquer q u ' à  p r o x i m i t é  de c e r t a i n s  g r o s  

b l o c s ,  on r e t r o u v e  d e s  morceaux l i t h i q u e s  de  même n a t u r e ,  d e  l a  t a i l l e  

de  g a l e t  ou d e  miche,  p rovenan t  vra isemblablement  du b l o c .  Il semble 



donc que certains blocs, après dépôt, aient alimenté latéralement, ou quel- 

quefois vers le haut, un conglomérat. Le mode d'affleurement très ponctuel, 

à la faveur de talus ou d'escarpements, ne m'a pas permis de voir d'éven- 

tuels granoclassements dans ce conglomérat "synsédimentairen. 

Fig. 34.- Nature du contact supérieur 
entre un bloc ( à  gauche) et la 
matrice pélitique ( à  droite). 

Noter que celle-ci épouse le contour du 
bloc en s'insérant même dans de petites 
fissures. Noter également la présence 
en haut d'un bloc plus petit. 

(Dessin réalisé d'après photographie). 

Enfin, je dois ajouter qu'aucun bloc plissé indépendamment de la matrice 

n'a été rencontré bien que l'inverse, c'est-à-dire des pélites dessinant des 

plis sans que les blocs n'en soient affectés, soit fréquent. 

b. Interprétation -------------- 
*-Je n'ai pas employé, jusqu'à maintenant, d'autres termes que "blocst' 

ou "formation à blocsff pour décrire la formation du Monte Facito. En effet, 

la distinction au niveau du terrain et même de la définition des deux prin- 

cipaux types de formation à blocs, c'est-à-dire olistostrome et klippe 

sédimentaire, est très ténue. Si on se rapporte aux définitions établies 

par Flores (Flores, 1955 in Seneo, 1955) et Lamare (Lamare, 1946 in Broquet, 

1 9 7 3 )  : 

- l'olistostrome est composé d'accumulations sédimentaires 
chaotiques au sein de dépôts normaux. Il est composé de matériaux pétro- 

graphiquement hétérogènes s'accumulant comme un corps semi-liquide. Il 

ne présente pas de réelles stratifications à l'exception d'éventuelles 

grandes inclusions de matériaux précédemment stratifiées. La taille de 

ces inclusions, appelées olistolites, dispersées dans la matrice pélitique, 

s'échelonne de celle du galet à plusieurs kilomètres cubes. Le mode de 

formation et de genèse d'un olistostrome est uniquement sédimentaire, par 

phénomène gravitaire, à l'exclusion de tout autre phénomène tectonique ; 



- l e s  k l i p p e s  s é d i m e n t a i r e s  d é s i g n e n t  d e s  lambeaux de t e r r a i n ,  

s é d i m e n t a i r e s  ou  non, c a r t o g r a p h i a b l e s ,  g l i s s é s  p a r  g r a v i t é  e t  embal lés  

d a n s  d e s  d é p ô t s  p l u s  r é c e n t s .  Par o p p o s i t i o n  aux  o l i s t o s t r o m e s  q u i  s o n t  

c h a o t i q u e s ,  l e s  k l i p p e s  s é d i m e n t a i r e s  s o n t  d e s  complexes l i t h o l o g i q u e s  

c o n s t i t u é s  en g é n é r a l  d e  sédiments  s t r a t i f i é s  d o n t  l a  mise en  p l a c e  p e u t  

ê t r e  a t t r i b u é e  à d ' a u t r e s  c a u s e s  q u ' a u  phénomène s é d i m e n t a i r e .  La mise 

en p l a c e  de k l i p p e s  s é d i m e n t a i r e s  d ' o r i g i n e  n e t t e m e n t  t e c t o n i q u e  c o l n c i -  

d e r a i t  donc o b l i g a t o i r e m e n t  avec d e s  p i c s  o rogén iques  de  v a l e u r  r é g i o n a l e .  

On peut résumer en d i s a n t  que l ' o l i s t o s t r o m e  s e  d i s t i n g u e  de l a  

k l i p p e  s é d i m e n t a i r e  par  l ' a b s e n c e  ou la  présence  de  phénomène t e c t o n i q u e  ; 

d é f i n i t i o n  t r è s  ambiguë car on c o n ç o i t  que pour former un o l i s t o l i t e  d e  

p l u s i e u r s  k i l o m è t r e s  c u b e s ,  il f a u t  a u  moins créer de g r a n d e s  d i f f é r e n c e s  

d e  r e l i e f ,  donc une i n t e r v e n t i o n  t e c t o n i q u e  t o u t  a u  moins à l ' o r i g i n e .  

Ir-Dans l e  cas q u i  nous  i n t é r e s s e ,  on s ' a t t a c h e r a  aux fa i t s  s u i v a n t s  : 

l e s  b l o c s  s o n t  r é p a r t i s  a u  h a s a r d ,  d ' u n e  façon c h a o t i q u e ,  s a n s  a p p a r i t i o n  

d e  pseudo-niveaux ; ils n e  s o n t  jamais  p l i s s é s  indépendamment de  l e u r  

m a t r i c e  mais p r é s e n t e n t  q u e l q u e f o i s  d e s  v e i n e s  d e  c a l c i t e ,  d e s  d i a c l a s e s  

ou d e s  limites t r a n c h é e s  ( d u e s  à d e s  f a i l l e s ) .  C e r t a i n s  b l o c s  montrent  

s u r  l e u r  s u r f a c e  s u p é r i e u r e , u n  encroûtement f e r r u g i n e u x  s e c o n d a i r e ,  

d ' a u t r e s  p a s s e n t  l a t é r a l e m e n t  à un conglomérat  ; e n f i n ,  s u r  l a  p a r t i e  

sommitale de c e r t a i n s  d ' e n t r e  eux, d e s  p é l i t e s  peuvent s ' i n s i n u e r  d a n s  

d e s  f i s s u r e s  p r é e x i s t a n t e s .  

C e t t e  s u i t e  de f a i t ,  résumée s u r  l a  f i g u r e  35,  tend à prouver : 

1 .  que  l a  mise  en p lace  d e s  b locs  s 'est  f a i t e  d a n s  un m i l i e u  

marin à séd imenta t ion  e s s e n t i e l l e m e n t  p é l i t i q u e  (encroûtement  f e r r u g i n e u x ,  

p é l i t e s  r e m p l i s s a n t  l e s  f i s s u r e s  ... ) ; 

2. que s ' i l  y a  eu une t e c t o n i q u e  a v a n t  l a  mise en  p l a c e  d e s  

b l o c s  ( v e i n e s  d e  c a l c i t e ,  d i a c l a s e s  e t  l i m i t e s  d e  f a i l l e ) ,  c e l l e - c i  n e  

f u t  pas  de t y p e  compress i f  (absence d e  p l i s s e m e n t  a n t é  mise en  p l a c e ,  

a s p e c t  c h a o t i q u e . . . ) .  

F i g  . 35.- Schéma 
d 'un bloc- type 
de l a  fo rmat ion  
du Monte F a c i t o .  



Dès lors, la formation du Monte Facito serait à rapprocher d'un olis- 

tostrome si ce n'était la taille gigantesque de beaucoup de blocs. Celle-ci 

suggère un phénomène tectonique de grande ampleur n'ayant rien à voir avec 

d'éventuels éboulements sous-marins, mais lié à une véritable tectonique 

distensive valable à lléchelle de la région et susceptible d'entraîner la 

dislocation des plates-formes bordières. On est aussi obligé d'admettre 

que le transport de tels morceaux n'a pas 6th très important d'où la néces- 

sité d'invoquer un bassin de resédimentation initialement étroit et qui 

s'est agrandi progressivement tout en continuant d'être alimenté par les 

plates-formes (fig. 36). Cet évènement distensif, probablement à l'origine 

du bassin du Lagonegro, s'est produit vraisemblablement au Scythien supé- 

rieur et s'est poursuivi jusqulau Ladinien supérieur, époque de l'arrêt de 

la resédimentation en masse (voir chapitre suivant : niveau de base des 

calcaires à silex datés du Carnien inférieur). 

Fig. 3 6 . -  Modèle possible de genèse de la formation du Monte Facito. 

A l'échelle géologique, le temps de formation est très court 
(dt est négligeable). 

*-Si l'on considère, comme l'a fait Scandone (1975) une largeur du 

bassin antérieure à la tectonique compressive, de 120 km, cela nous permet 

de calculer une approximation de la vitesse d'élargissement qui est de 

120 km entre le Scythien supérieur et le Ladinien supérieur, soit environ 

1,2 cmlan, ordre de grandeur tout à fait comparable aux valeurs d'expansion 

océanique actuelle. 

Conséquemment à l'élargissement, le bassin s'est progressivement 

approfondi au cours de cette période. Ces deux phénomènes : élargissement 

et approfondissement, permettent d'expliquer la genèse de la formation à 

blocs. Alors que, parallèlement à l'élargissement, la plate-forme était 

débitée en vastes panneaux, l'approfondissement se marquait par une 



d é n i v e l l a t i o n  i m p o r t a n t e  e n t r e  l a  pla te-forme e t  l e  b a s s i n ,  f a v o r i s a n t  l a  

mise en p l a c e  d e  ces f l o l i s t o l i t e s N .  Le mécanisme d e  séd imenta t ion  dynamique 

s ' e s t  p r o d u i t  j u s q u ' à  l ' a c q u i s i t i o n  d 'une  morphologie en é q u i l i b r e ,  c 1 e s t -  

à -d i re  j u s q u f à  l ' a r r ê t  d e s  d i s t e n s i o n s ,  probablement au L a d i n i e n  s u p é r i e u r .  

c .  Conclusion ---------- 
La fo rmat ion  du "Monte F a c i t o " ,  d o n t  l a  b a s e  e s t  inconnue,  s ' é t e n d  

j u s q u l a u  Lad in ien  s u p é r i e u r .  Son a n a l y s e  s t r a t i g r a p h i q u e  a permis  d e  montrer 

que l e s  b l o c s ,  témoins  d 'une  pla te-forme an té -Scy th ien  s u p é r i e u r ,  s ' é t a i e n t  

m i s  en p l a c e  au moins à p a r t i r  de  l 1 A n i s i e n ,  probablement d è s  l e  S c y t h i e n  

s u p é r i e u r ,  dans  un b a s s i n  en v o i e  d ' o u v e r t u r e ,  à s é d i m e n t a t i o n  e s s e n t i e l l e -  

ment p é l i t i q u e .  

On peu t  i n t e r p r é t e r  l a  fo rmat ion  comme é t a n t  l e  r é s u l t a t  d 'une  t e c -  

ton ique  d i s t e n s i v e  a y a n t  a f f e c t é  la r é g i o n  du S c y t h i e n  s u p é r i e u r  au Ladi-  

n i e n  s u p é r i e u r .  C ' e s t  c e  phénomène d i s t e n s i f  q u i  est à l ' o r i g i n e  du b a s s i n  

du Lagonegro. 

2.  La fo rmat ion  d e s  c a l c a i r e s  à s i l e x  

La fo rmat ion  d e s  calcaires à s i l e x  r e p o s e ,  p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  d ' u n  

niveau de  t r a n s i t i o n ,  s u r  c e l l e  du Monte F a c i t o .  Là encore ,  il s ' a g i t  d ' u n e  

s é r i e  monotone, souvent  b ien  p l i s s é e  e t  t r è s  f r a c t u r é e ,  d o n t  il e s t  d i f f i -  

c i l e ,  v o i r e  i m p o s s i b l e ,  d ' é v a l u e r  p réc i sément  l ' é p a i s s e u r .  

S i  l e  h a u t  d e  l a  s é r i e ,  q u i m o n t r e l e  passage  aux r a d i o l a r i t e s ,  af- 

f l e u r e  fréquemment, l e  membre b a s a l  n ' e s t  v i s i b l e  qu 'en d e  r a r e s  e n d r o i t s .  

Ceci e s t  dû à l a  g rande  d i f f é r e n c e  d e  compétence e n t r e  c e t t e  fo rmat ion  e t  

c e l l e  à b l o c s  r e s é d i m e n t é s  q u i  s e  t r a d u i t ,  s u r  l e  t e r r a i n ,  p a r  des  d é c o l l e -  

ments du c a l c a i r e  à s i l e x  s u r  son subs t ra tum.  

Se b a s a n t  s u r  de  r a r e s  niveaux où s o n t  v i s i b l e s  d e s  empre in tes  d1Ha- 

l o b i e s ,  e t  pa r  c o r r é l a t i o n  avec  l e s  s é r i e s  s i m i l a i r e s  du même b a s s i n ,  De 

Lorenzo (18961, R i c c h e t t i  ( 1 9 6 1 ) ,  Scandone (1961)  e t  De Capoa Bonardi 

(1970)  d a t è r e n t  "... l a  m o i t i é  i n f é r i e u r e  d e  l a  format ion. . . "  du Carnien.  

Par a n a l o g i e  avec  l ' U n i t é  du Lagonegro 1, Scandone (1972) a t t r i b u e  au 

"... Norien e t  probablement Rhét ien (. . .)  l a  m o i t i é  s u p é r i e u r e  ..." 

a. Les coupes  ---------- 

a l .  Le membre b a s a l  - - - - - - - -  
Deux coupes  i l l u s t r e r o n t  l e  passage  d e  l a  s é d i m e n t a t i o n  t e r r i g è n e  



du Monte Facito à celle des calcaires. 

La première coupe a été effectuée au lieu-dit "Pétina Chiana" (707/ 

465). On y accède par la route Lagonegro-Fontana dtEboli en prenant à 

pied le petit chemin contournant, vers l'ouest, le massif de Roccarossa. 

La coupe, bordée au Nord par une faille verticale, peut se faire dans la 

première petite vallée. 

De la base vers le sommet, on y rencontre successivement (fig. 37 

et 39) : 

( 1 )  au moins 3  m de pélites jaunâtres à verdâtres, à 
débit schisteux grossier, au toucher gras et savon- 
neux, constitué essentiellement dlargilite et dtar- 
gilite micacée ; 

Fig. 37 .- Base 
des calcaires 
à silex, de 
faciès Armiz- 
zone. 

Légende : voir 
texte. 

A.  Calcaire à silex 
(ou chailles). - B. 
Calcaire noduleux. - 
C. Pélites. - D. 
Bloc resédimenté. - 
E. Flysch Galestri 
de l'Unité du 
Lagonegro 1. 

( 2 )  environ 2  m dlargilite de même type qu'en ( 1 )  mais montrant 
des traces d'oxydation rouge ; 

( 3 )  30 cm de calcaire noduleux, en l1plaquetter1 de 1  cm d'épais- 
seur, possédant de nombreux filaments ; 

4 1  m de pélites jaunes, à débit schisto-ardoisier fin ; 

( 5 )  1  m de pélites rouges, à débit schisto-ardoisier fin ; 

( 6 )  1  m de pélites jaunes, à débit schisto-ardoisier fin ; 

(7) 1  m de pélites rouges, à débit schisto-ardoisier fin ; 

( 8 )  1,20 m de calcaire à filaments noduleux, en llplaquettel' 
de 1 cm, à interlits pélitiques rouges. L'épaisseur des 
bancs de calcaire à filaments augmente vers le sommet ; 

( 9 )  30 cm de pélites rouges à débit schisto-écailleux ; 

(10)  1  m de calcaire noduleux à filaments, de couleur grise 
ou rouge, en banc de 10 à 20 cm, à rognons de silex 
rouge ; quelques Conodontes, non déterminables, ont été 
extraits de ce niveau ; 



( 1 1 )  3 m de c a l c a i r e  p é l i t i q u e  rouge, que lquefo is  v e r t ,  
en bancs de  5 à 15 c m .  Quelques bancs de c a l c a i r e  
noduleux s o n t  encore v i s i b l e s  à l a  base ;. 

(12)  au  moins 75 m de c a l c a i r e  en banc de 10 à 20 cm, à 
a l t é r a t i o n  blanche, à cas su re  g r i s e  ou n o i r e ,  p a r f o i s  
à f i l amen t s .  Les s i l e x  e t  les c h a i l l e s ,  grossièrement  
l i t é s  ou noduleux, s o n t  c o l o r é s  d e  jaune à l 1 a l t é r a -  
t i o n .  A l a  base ,  quelques passées  p é l i t i q u e s  peu 
é p a i s s e s  ( 1  cm ou moins) s ' i n t e r c a l e n t  e n t r e  les 
bancs c a l c a i r e s .  

Une f a i l l e  v e r t i c a l e  met f i n  à l a  s é r i e .  

Remarque : de nombreux b locs  resédimentés  appa ra i s sen t  depuis  l e s  niveaux -------- 
( 1 )  jusqulau  niveau (10) .  La s t r a t i f i c a t i o n  en épouse généralement les fo r -  

mes, même pour l e s  c a l c a i r e s  noduleux du niveau (10)  q u i  peuvent s e  déposer 

s u r  des  b locs  p lur imét r iques .  Les blocs  ne  p ré sen t en t  pas  de t e c t o n i s a t i o n  

marquée ( p l i s ,  f a i l l e )  an t é  r edépos i t i on .  De l a  t a i l l e  de s imple g a l e t  ou 

de  c e l l e  de v é r i t a b l e  o l i s t o l i t e ,  i l s  son t  composés d e  c a l c a i r e  souvent m i -  

c r i t i q u e ,  que lquefo is  o o l i t i q u e ,  ou de g r è s  psammitique généralement à s t r a -  

t i f  i c a t i o n  obl ique.  

L ' a u t r e  coupe a é t é  f a i t e  s u r  l e  f l a n c  E s t  du mont Armizzone (834-447). 

On y accède par l a  r o u t e  menant à Castelsaraceno ; a p r è s  l e  c o l ,  on prend 

l a  première  rou te  à d r o i t e  qu i  condui t  au re fuge  du mont Alpi.  Le p r o f i l  s e  

s i t u e  envi ron  300 m a p r è s  l e  croisement ,  au niveau d lune c a r r i è r e  ( f i g .  38 

e t  39 ) .  

La s é r i e  e s t  a s s e z  comparable à c e l l e  d é c r i t e  précédemment. On y 

r e n c o n t r e ,  de l a  base ve r s  l e  sommet : 

( 1 )  au moins 1 m de p é l i t e s  s i l i c e u s e s  rouges à débi t -  
s c h i s t o - a r d o i s i e r  f i n  ; 

Fig.  38.- Base des  
c a l c a i r e s  à s i l e x  
de f a c i è s  Armizzone 
Coupe du Monte A r -  
mizzone. 

Légende : vo i r  t e x t e .  

A.  Ca l ca i r e  à s i l e x .  - 
B. Ca l ca i r e  noduleux. - 
C. P é l i t e s .  - D.  Flysch 
G a l e s t r i .  - E. Radioha- 
r i tes.  



( 2 )  2 à 3 m de calcaire noduleux gris, en petits bancs de 
1 cm environ, à rognons de silex et à chailles rouges. 

Puis vient un niveau chaotique de 1 m masquant une faille verticale 

à faible rejeu qui décale la série ; on retrouve après celle-ci : 

( 1 )  au moins 2 m de pélites siliceuses rouges, à débit 
schisto-ardoisier fin ; à l'extrême base, la teinte 
des pélites vire à l'ocre-jaune ; 

(2) 6 m d'une intercalation de pélites siliceuses rouges, 
en bancs centimétriques, de jaspe noduleux rouge et 
vert et de calcaire en petits bancs noduleux. Le nombre 
de bancs de calcaire augmente à mesure que l'on s'élève 
dans la série ; 

(31 1 à 1,50 m de calcaire gris, a 
rognons de silex et de chailles 
en petits bancs de 10 cm environ, 
alternant avec des pélites vertes ; 

4 5 m de calcaire généralement en 
gros bancs ( 50 cm au minimum 1 , 
riche en cherts lités. Des passées 
pélitiques vertes s'intercalent 
entre ces bancs. Quelques Conodon- 
tes, malheureusement en trop mauvais 
état pour être reconnus, ont été ob- 
servés à la base de ce niveau ; 

( 5 )  1 m d'une alternance de calcaire en 
banc de 10 cm environ, à rognons de 
silex rouge, de calcaire rouge légè- 
rement noduleux et de petits lits 
d'argilite rouge ; 

(6) 3 m de calcaire à silex et à chailles 
d'épaisseur variant de 10 à 50 cm ; 

( 7 )  60 cm de calcaire en petits bancs 
riches en cherts lit& rouge-sang, 
alternant avec des pélites rouges ; 

( 8 )  30 cm de marne argileuse jaunâtre 
à silex ; 

( 9 )  4,50 m d'une succession de bancs de 
calcaire argilo-gréseux, ocre-jaune, 
de calcaire micritique gris-noir à 
rognons de silex, de petits lits 
noduleux dechailles et de Jaspe 
jaunâtre. L'extrême base de ce ni- 
veau a fourni plusieurs daris de 
Conodontes appartenant à l'espèce 

y -12 km-E Gondo Ze ZZa po Zygnathiformis Budurov 
et Stefanov que l'on rencontre du 
Cordevol à la base du Jul ; 

Fig. 39.- Comparaison entre les 
colonnes stratigraphiques 
du Mt Armizzone et de Pétina 
Chiana. Membre basal des 
calcaires à silex de faciès 
Armizzone . 



(10) au moins 100 m de c a l c a i r e  g r i s  à s i l e x ,  en bancs de  
10 cm à 1 m ,  légèrement marneux à l a  base.  A l a  l oupe ,  
s u r  d e s  ca s su re s  f r a i c h e s ,  quelques f i l a m e n t s  s o n t  
r epé rab l e s .  

Une f a i l l e  normale, met tant  en con tac t  l e  niveau (10)  avec l e  f l y s c h  

G a l e s t r i ,  termine l a  coupe. 

a2. Le membre sommital - - - - - - - - -  
De même que pour Le f a c i è s  du Lagonegro 1 ,  l e  membre snmmital 

e s t  composé d 'une s é r i e  de c a l c a i r e  monotone. Cel le -c i  e s t  souvent p l i s s é e  

e t  f r a c t u r é e ,  c e  q u i  expl ique  l l i m p r é c i s i o n  quant  à son épa i s seu r  t o t a l e .  

La coupe a é t é  e f f e c t u é e  l e  long de l a  v a l l é e  Vardaneta (685-480). 

Comme c ' e s t  souvent  l e  c a s ,  l e  con tac t  e n t r e  l a  formation des  c a l c a i r e s  à 

s i l e x  e t  c e l l e  du Monte F a c i t o  e s t  t e c ton ique .  Le membre b a s a l  n ' é t a n t  pas 

préservé ,  l a  base du membre sommital s e  t rouve  peut -ê t re  en-dessous d e s  pre- 

miers  niveaux observés .  

On t rouve,  de l a  base ve r s  l e  sommet ( f i g .  40 e t  4 1 )  : 

( 1 )  une s é r i e  monotone, d 'au moins 200 m ,  de  c a l c a i r e  à 
s i l e x  en bancs de 10 à 50 cm, de couleur  g r i s e  à 
blanchâ t re  à l ' a l t é r a t i o n ,  n o i r e  à g r i s â t r e  à l a  
c a s s u r e ,  possédant des  c h a i l l e s  e t  des  s i l e x  en no- 
du l e s  ou en pseudo- l i t s .  A l a  loupe, dans  bon nombre 
de bancs,  des f i l a m e n t s  e t  d e s  Rad io l a i r e s  sont  d i s -  
cernables .  Au microscope, l e  c a l c a i r e  de  type biomi- 
c r i t e  à biomicrospar i te  montre l e s  mêmes phénomènes 
que ceux d é c r i t s  pour son homologue de  l ' u n i t é  1 ,  à 
s a v o i r  l ' a s p e c t  t u r b i d i t i q u e  de c e r t a i n s  bancs, l a  
s i l i c i f i c a t i o n  e t  l a  do lomi t i s a t i on  secondai re .  
Pou r t an t ,  après  comparaison, il semble que l a  dolo- 
m i t i s a t i o n  a i t  é t é  un peu p l u s  poussée i c i  que pour 
l ' u n i t é  1, sans  t o u t e f o i s  dépasser  l e  s t a d e  de cal- 
c a i r e  fa iblement  magnésien ( d e  5 à 10 % de  dolomite  
en moyenne dans l a  roche,  avec cependant quelques 
passées  t u r b i d i t i q u e s  ( ? )  p l u s  fortemerit dolomit i -  
ques ) .  
Scandone (1972) d é c r i t  à l a  base de ce  niveau e t  au 
sommet du membre b a s a l ,  de s  empreintes d tHa lob ie s  
épa r se sdans  l a r o c h e  ; il s ' a g i t  dtHaZobia s t y m a c u  , 
Nalobia cassiana , Halobia a u s t r i a c u  e t  HaZobia 
çuperba .  Pour ma p a r t ,  j e  ne l e s  a i  pas  observés .  
Par c o n t r e ,  un é c h a n t i l l o n  r é c o l t é  50 m environ 
avant  l e  niveau ( 2 )  m'a permis dtobser*ver (détermi-  
na t ion  B .  Vrielynck)  l ' a s s o c i a t i o n  dVEnant iognathus 
z iegZer i  (Diebel , Metapolygnathus nodosus (Hayashi 1, 
Neohinde~deiLa triassica t r i a s s i c a  (Mül le r )  e t  
Pr ion iodina  pronoides  Budurov e t  S te fanov ,  Conodon- 
t e s  parmi l e sque l s  Metapolygnathus nodosus e s t  t y p i -  
que de l a  l i m i t e  Carnien-Norien ; 



(2) 17 m d 'une  i n t e r c a l a t i o n  de  c a l c a i r e  à s i l e x ,  e n  bancs 
d ' é p a i s s e u r  i r r é g u l i è r e  ( d e  10 cm à 1,50 m )  e t  de  p é l i -  
tes i n d u r é e s  rouges  à v e r t - j a u n e ,  en p e t i t s  bancs  ; 

IOrn 

I 
l 

-50 m 

I 

l 
l 

nodosus 
!:m. Carn i tn -Nonen 

( 3 )  3  m d e  p é l i t e s  rouges  à l a  b a s e ,  j aunes  
au sommet, à d é b i t  f i n  ; 

( 4 )  6 m d e  c a l c a i r e  à s i l e x  e n b a n c s  de  10 
à 30 cm a l t e r n a n t  avec  d e s  marnes  jau- 
n â t r e s  à d é b i t  é c a i l l e u x ,  en l i t s  de  
5  cm ; 

( 5 )  5  m d e  c a l c a i r e  à s i l e x  en p e t i t s  bancs ,  
à i n t e r c a l a t i o n  d e  niveaux p é l i t i q u e s  ou 
j a speux  rouges  e t  j aunes .  Q u e l q u e s  bancs  
mic robréch iques  à bréch iques  s ' y  i n t e r c a -  
l e n t  ; 

( 6 )  un n i v e a u  de  1 ,50 m c o n s t i t u é  d 'une  
b rèche  à é léments  d e  c a l c a i r e  à s i l e x  
dans  une m a t r i c e  marneuse j a u n â t r e .  Les 
é l é m e n t s  d e  l a  b rèche  o n t  une t a i l l e  cen- 
t i m é t r i q u e  ; 

( 7 )  5  m d ' u n e  a l t e r n a n c e  de  j a s p e  jaune f o r t e -  
ment p é l i t i q u e  e t  d e  p é l i t e s  marneuses 
j aunes  en  lit de  5 cm ; 

( 8 )  17 m d e  c a l c a i r e  à s i l e x  en bancs  généra -  
lement d e  10 & 50 cm, de  5  c m  à l a  base  
e t  de  c o u l e u r  n o i r e ,  rarement  s u p é r i e u r s  
à 1 m au  sommet e t  a l t e r n a n t  a l o r s  avec 
d e s  l i t s  d e  5 cm de  p é l i t e s  é c a i l l e u s e s  
g r i s â t r e s  à j a u n â t r e s  ; 

( 9 )  10 m d e  c a l c a i r e  à s i l e x ,  en bancs  i r r é -  
g u l i e r s  ; 

( 1 0 )  9 m d e  c a l c a i r e  à s i l e x ,  en bancs  de  
50 cm e n  moyenne, d e  c a l c a i r e  s i l i c e u x ,  
de  p é l i t e s  s i l i c e u s e s  e t  de  j a s p e  jaune- 
p a i l l e  en  bancs d e  5 cm ; 

( 1 1 )  7 m de  c a l c a i r e  g r é s e u x  marron,  s a n s  
s i l e x  e t  de  p é l i t e s  p l u s  ou moins s i l i -  
c e u s e s  rouges  à j a u n â t r e s  ; 

Légende d a n s  l e  t e x t e .  

F i g .  40.- Colonne s t r a t i -  

b. I n t e r p r é t a t i o n  -------------- 

( 1 2 )  2 m d e  j a s p e s  j aunes  à i n t e r l i t s  p é l i t i -  
ques  n o i r s  où s ' i n t e r c a l e n t  e n c o r e  que l -  
ques  u l t i m e s  bancs de  c a l c a i r e  .& s i l e x .  

Le passage  de  l a  fo rmat ion  à b l o c s  du Monte F a c i t o  aux c a l c a i r e s  à 

graph ique  du membre C ' e s t  s u r  c e  n iveau  que s e  t e r m i n e  l a  
sommital de  l a  forma- coupe t y p e  de l a  fo rmat ion .  
t i o n  d e s  c a l c a i r e s  à 
s i l e x ,  f a c i è s  Armizzone. 

s i l e x  se f a i t  i c i  p rogress ivement  e t  par l ' i n t e r m é d i a i r e  d ' u n  n i v e a u  



calcaro-noduleux rouge. Même si celui-ci ne possède pas d'Ammonites, on 

peut le comparer à un ammonitico-rosso. Les principales caractéristiques 

de ce niveau noduleux correspondent précisément à celles décrites par 

Aubouin (1964). Selon cet auteur, deux types différents sont regroupés 

sous le nom d'ammonitico-rosso : 

- un type qualifié de calcaire, caractérisé par une couleur 
rouge ou verte, par un aspect noduleux (nodules en forme d'amande ou 

calcaire pélagique en plaque irrégulière), par une cohérence très grande 

(ce qui lui vaut d'être exploité comme marbre). Il est aussi lié à des 

surfaces durcies ou hard-ground ; 

- un autre type, plus banal, qualifié de marneux et carac- 
térisé par une sédimentation marno-siliceuse où s'intercalent des bancs 

de calcaire noduleux. 

Si ces deux types représentent des niveaux condensés, l'ammonitico- 

rosso calcaire l'est beaucoup plus que l'ammonitico-rosso marneux qui 

peut, par ailleurs, passer à des faciès marno-calcaires banaux. 

Dans notre cas, l'absence de formes préservées d'Ammonites dans 

les niveaux noduleux peut s'expliquer de trois manières : 

1. soit que l'environnement assez particulier du bassin à 

l'époque était défavorable au mode de vie et donc au développement des 

Ammonites ; 

2. soit que leur test, lors du dépôt, ait subi une dissolution 

totale (dissolution qui n'est que partielle lors du dépôt d'ammonitico- 

rosso typique) ; 

3. soit enfin que la sédimentation insuffisamment condensée, 

ait "noyé" dans sa matrice trop abondante les tests dPAmmonites. 

En admettant donc qu'il s'agisse bien de lféquivalent d'un ammoni- 

tico-rosso, celui-ci pourrait être rapproché du type marneux. Sur ltin- 

terprétation de tels faciès, des désaccords subsistent. Hsü (1976) admet 

qu'on ne peut accorder aux ammonitico-rosso s.1. une bathymétrie précise ; 

il rejoint néanmoins les propos dtAubouin (1964) qui les compare à des 

niveaux de transition entre série profonde et série peu profonde (Gannison 

et Fischer, 1969 ; Schlager, 1974 in Hsü, 1976). 

Ces niveaux de calcaire noduleux rouge, à lits de pélites et de 

jaspe noduleux rouge, peuvent donc représenter un ammonitico-rosso mar- 

neux avorte ; la série s'est déposée entre la formation peu profonde et 



Fig. 41.- Le faciès  Armizzone ; coupe dans l a  vallée de l a  Vardaneta. 

Coupe : légende dans l e  texte - a. Calcaire à s i lex .  - b. Calcaire gréseux. - c. ~ r è c h e .  - d .  Péli tes .  - ---- 
e. ~ a l i t e s  si l iceuses.  - P. Jaspe à Radiolaires. - g. Bloc dans matrice péli t ique (Formation du Monte 
Facito) . 
Cartouche : A .  Formation du Monte Facito. - B. Formation des calcaires  à s i lex .  - C. Formation des 
-------me 

radiolar i tes .  - D.  Formation du flysch Galestri .  



terrigène du Monte Facito et celle, plus profonde, des calcaires à silex. 

Le faciès noduleux marque probablement le début de l'individualisation du 

bassin et passe vers son centre aux alternances marno-calcaires banales de 

l'unité du Lagonegro 1. La texture sédimentaire des calcaires à silex S.S. 

est, là aussi, à la fois attribuable à des turbidites distales et à une 

sédimentation pélagique autochtone ; il sfagit,en fait,de séries hémi- 

pélagiques ayant subi, a l'instar du Lagonegro 1, une silicification se- 

condaire, puis une légère dolomitisation. 

L'apparition vers le haut de la série de niveaux plus pélitiques 

et plus gréseux, voire aussi de brèches, pourrait traduire un changement 

géodynamique qui se repercuterait sur la sédimentation à venir. 

c. Conclusion -..-------- 

Comme celle de faciès Lagonegro I à laquelle elle ressemble for- 

tement, la formation des calcaires à silex de faciès Armizzone (unité 

ju Lagonegro II) a été scindée en deux membres inégalement répartis sur 

le terrain. Le membre basal, peu répandu, montre l'installation progres- 

sive à la base du Carnien d'une sédimentation carbonatée faisant suite 

à un régime terrigène. La présence de niveaux noduleux rouges au sein 

de celui-ci semble marquer le début de l'individualisation d'un bassin 

stable "de typen profond après l'arrêt de l'ouverture. Le membre sommi- 

tal, souvent décollé de son substratum, est constitué d'une série prati- 

quement holocalcaire sur 200 m. Le haut de la formation passe progressi- 

vement par l'intermédiaire de quelques niveaux gréseux et rnicrobréchiques. 

aux radiolarites. 

3. La formation des radiolarites 

Stratigraphiquement au-dessus de celle des calcaires à silex, la 

formation radiolaritique est aisément repérable, dans le paysage, par 

sa couleur généralement rouge. Elle passe vers le haut a la formation 

du flysch Galestri. A ma connaissance, aucune datation de ces niveaux 

n'a été établie à ce jour. 

a. Coupe ----- 
Elle fait suite à celle qui a servi à décrire le membre sommital 

des calcaires à silex (fig. 4 1 )  dans la vallée de la Vardaneta (685-480). 



On distingue, de bas en haut (fig. 42) : 

( 1 3 )  9 m de jaspe jaune à interlits pélitiq~es noirs à 
débit écailleux ; 

( 1 4 )  6 m de pélites rouges, légèrement siliceuses, à mauvais 
débit ; 

Fig. 42.- Colonne stratigra- 
phique de la formation 

(15) 3,5 m de jaspe gris, en bancs régu- 
liers décimétriques de plus en plus 
fissiles vers le haut ; 

(16) 6 m de pélites très fissiles à débit 
ardoisier, de couleur jaune au som- 
met et à la base, rouge au milieu, 
formant un bon niveau repère ; 

( 1 7 )  un banc de jaspe pélitique jaune ; 

(18) 2,50 m de pélikes très fissiles, à 
débit ardoisier, de couleur rouge 
avec un banc jaune au milieu (bon 
niveau repère) ; 

(19) 5 m de pélites siliceuses rouges, 
bien stratifiées, à bancs de 5 cm ; 

(20) 2 m de pélites siliceuses jaunes 
à bancs assez épais, où s'intercalent 
quelques bancs de jaspe ; 

(21) 4 m de pélites siliceuses rouges et 
de bancs de jaspe noir décimétriques ; 

(22) 8 m de pélites siliceuses versicolo- 
res (rouges, grises, jaunes ou vertes), 
d 'aspect "terreux" ; 

(23) 4 m de pélites siliceuses rouges, à 
mauvais débit. 
L'attaque à l'acide fluorhydrique di- 
lué d'un des échantillons de ce niveau 
a permis de dégager une faune composée 
de Radiolaires appartenant à de nou- 
velles espèces non encore décrites 
actuellement ; De Wever y a reconnu : 
AZievwn sp . , Angulobracchia sp. , 
Arch.aeospongopr~murn sp., Hsuwn sp., 
Paruicinguk sp. aff. P. boesii ( à  
épines périphériques) , Podocapsa sp. 
aff . P. arnp-nphitreptera, Syringocapsa cf. 
S.  rotunda, Pitrabs sp. aff. S. 
Rhod&ctyZus, dont l'association 
pourrait bien correspondre au Malm 
supérieur : 

des radiolarites, faciès 
Armizzone. (24)  6 , 5 0  m de Jaspe verdâtre à jaunâtre, 

en gros bancs d'une vingtaine de cen- 
Légende dans le texte. timètres, et de pélites fissiles en 

bancs de 10 cm en moyenne. Les bancs 
de pélites s'épaississent en montant 
dans la série. On passe alors, sur 
2 m environ, à la formation du flysch 
Galestri . 



*-L'examen en microscopie optique de ces échantillons a permis de 

reconnaître les faits déjà observés dans les radiolarites du Lagonegro 1, 

c'est-à-dire la recristallisation de l'opale CT en quartz microcristallin, 

recristallisation plus accentuée ici, ce qui explique peut-être que, malgré 

le nombre de Radiolaires présents dans la roche, très peu ont pu être déga- 

gés et beaucoup n'ont pu être déterminés. Les quelques échantillons ayant 

livré une faune ont montré l'association d'individus ressemblant, certes, 

à des espèces classiques mais possédant de légères différences. Ce sont les 

répartitions des espèces classiques qui ont été utilisées afin de donner une 

appréciation sur l'âge de la série, âge qui est donc susceptible de changer. 

Toutefois, il semble bien que l'apparition de la sédimentation flyschoide 

susjacente coïncide avec la base du Crétacé. Quelques échantillons montrent, 

là aussi, des structures turbiditiques : les jaspes apparaissent formés 

d'une succession de Laminae où l'on observe des cycles tels que : 

gros Radiolaires sphériques (probablement usés) + débris lithiques (quartz) 

+ opaques-+ petits Radiolaires + pélites - pélites. { Gros Radiolaires 

usés + débris quartz + opaque --+etc... 

Mais il reste évident que, même si des courants turbiditiques ont perturbé 

la sédimentation radiolaritique, celle-ci n'en demeure pas moins autochtone 

et essentiellement pélagique. 

b. Interprétation -------------- 
L'imprécision de l'âge de la série empêche de calculer le taux de 

sédimentation, donc de préciser et d'interpréter la série en tant que 

marqueur de la C. C. D. On peut toutefois supposer que l'apparition de la 

sédimentation siliceuse est, 1; encore, due à l'enfoncement du sillon 

sous la C. C. D. 

c. Conclusion 

D'une épaisseur de soixante mètres environ, la série radiolaritique 

s'élève probablement jusqu'au Malm supérieur. Elle repose en concordance 

et par l'intermédiaire de quelques niveaux gréseux à microbréchiques, sur 

les calcaires à silex et passe vers le haut au flysch Galestri, vraisem- 

blablement au Crétacé basal. 

4. La formation du flysch Galestri 

D'une grande similitude de faciès avec celle de faciès Lagonegro 1, 

la formation du flysch Galestri. de faciès Armizzone (unité du Lagonegro II) 



n'est pas toujours distinguable de son homologue sur le terrain. Il s'agit, 

là encore, d'une série monotone de calcaire siliceux ocre et de pélites 

brunes en bancs pluri-décimétriques. L'absence de séries surincombantes 

de type "argiles rouges de Pecorone" rend impossible toute évaluation 

d'épaisseur. Celle-ci ne doit cependant pas être très différente de 

celle de l'unité 1, et donc avoir une puissance maximale de 500 m pour 

ses parties les mieux préservées. 

Si ce n'est la présence sporadique de quelques minces niveaux micro- 

bréchiques (microbrèches à éléments de calcaire micritique voire de plate- 

forme) et l'absence de niveaux sommitaux, toutes les remarques faites à 

propos du flysch Galestri de l'unité 1 restent valables ici, en particu- 

lier celles de l'opportunité du terme "flysch". En effet, si l'on se 

réfère aux définitions données par Boirie et Souquet (1979)  : 

"le terme de flysch s'applique à des formations détriti- 

ques (...) ; le flysch résulte toujours de l'alternance, 

le plus souvent régulier et très monotone, de bancs ou de 

lits de grès, plus accessoirement de conglomérats et de 

brèches, avec des schistes argileux ou argilo-calcaires ( . . . ) .  

Son épaisseur est presque toujours de l'ordre de plusieurs 

centaines de mètres et parfois de plusieurs milliers de 

mètres ( . . . ) .  Son origine est exclusivement marine". 

Il ajoute qu'à la base des bancs gréseux, s'observent 

fréquemment des figures appelées "hieroglyphes", d'ori- 

gine organique ou non, et que l'on passe transitionnelle- 

ment de bas en haut des grès aux pelites en accord avec la 

séquence de Bouma. 

on constate que ces remarques ne s'appliquent pas tout à fait à notre 

formation : pas de bancs gréseux, pas de figures de base de banc, pas 

de granoclassement grès-pélites. D'après Mutti ( 19771 ,  ces caractères 

sédimentologiques correspondraient à ceux de deltas sous-marins ou de 

cônes de déjections distaux ; la présence des niveaux microbréchiques 

résulterait de l'instabilité des flancs des plates-formes limitrophes. 

La sédimentation autochtone serait alors représentée par la por- 

tion carbonato-siliceuse, riche en faune pélagique (Radiolaires) alors 

que les bancs de pélites seraient apportés au lieu de sédimentation 

par des courants turbiditiques distaux (fig. 43). 

De ce fait, et comme pour l'unité 1, nous sommes conduits à 

envisager après la remontée au Jurassique supérieur de la C. C. D., 



un nouvel enfoncement de celle-ci au Berriasien supérieur, permettant 

à nouveau une sédimentation autochtone carbonatée ne traduisant pas 

obligatoirement une phase tectonique. 

1 
'1 f • - sédimentation • 0 . 0 .  . carbonaro-siliceuse - - - - - - -  banc pé 1 i t igue - - - ---- 

arrivée %- - - - / azoïque - - - - - -  - - - - -  
turbiditique I''L -- - - - - - - _  - - - - - - - _ - - - - _ _  - - - - - -  - - - - -, , pas de grano- 

C . 1 / 1 . 1 l-bancde calcaire . . . .  classement 
siliceux 

Fig. 43.- Mode possible de formation du llflyschw Galestri. 

5. Le faciès Armizzone, Récapitulatif (fig. 44) 

La série débute par la formation du Monte Facito constituée, sur 

plus de 200 m, de blocs volumineux resédimentés dans une matrice essen- 

tiellement pélitique. Ces wolistolitesll proviendraient d'une plate-forme 

scythienne soumise à une tectonique distensive aniso-ladinienne à l1ori- 

gine de la formation du bassin. 

Au Carnien inférieur, après l'arrêt des phénomènes distensifs, la 

sédimentation change et on passe alors, par l'intermédiaire de niveaux 

noduleux rouges, aux quelques 300 q de la formation des calcaires à 

silex encore sous l'influence d'apports turbiditiques distaux. Plus 

tard, on assiste à un nouveau changement de sédimentation avec l1arri- 

vée de dépôts pélitiques, voire de quelques niveaux microbréchiques, 

annonçant la sédimentation siliceuse. Celle-ci constitue sur 60 m la 

formation des radiolarites qui atteint probablement le Malm supérieur, 

époque à laquelle, comme pour laserie du Lagonegro 1, on assiste au 

dépôt du flflyschll Galestri uniforme dans son faciès qui correspond 

vraisemblablement à un enfoncement de la C. C. D. permettant de nouveau 

des alternances marno-calcaires. 



Fig. 44.- Litholog 
récapitulatif 
du faciès 
d ' Armizzone 

Légende : cf. 
Introduction. 





IV. LE FACIES SASSO DI CASTALDA 

Remarque : localisé et bien développé aux environs du village de Sasso -------- 
di Castalda, près de Brienza, le faciès Sasso di Castalda fut initialement 

reconnu par Scandone (1961) qui l'attribue et le confond avec celui de 

l'unité du Lagonegro 1. Il n'en fait donc qu'une seule unité regroupée 

sous le nom de Lagonegro-Sasso di Castalda. 

Si les séries de faciès Pignola Abriola le chevauchent bien, ce qui 

lui confère un titre d'unité inférieure, les caractéristiques sédimento- 

logiques des séries de Sasso di Castalda sont totalement différentes de 

celles des séries du Lagonegro 1. 

1. La formation des calcaires à silex 

La base de la formation n'a jamais été rencontrée ou reconnue comme 

telle. On ne sait donc pas si le substratum de la série est plutôt de type 

Lagonegro 1 avec alternances marno-calcaires ou, comme pour le Lagonegro II, 

de type "formation à blocsn. Le sommet de la série passe petit à petit aux 

faciès pélitiques puis siliceux de la formation radiolaritique. 

a. La coupe -------- 
La coupe décrite ici (fig. 46) est la plus complète rencontrée sur 

le terrain. Elle se situe sur le flanc Est du mont Buccaglione, au Nord 

du petit village de Sasso di Castalda (5741828). La stratification étant 

quasiment horizontale, la partie la plus ancienne se situe dans le lit 

de la rivière ; en escaladant le mont, on rencontre successivement 

(fig. 47) : 

Fig. 46.- Coupe 
des calcai- 
res à silex 
et des ra- 
diolarites, 
faciès Sasso 
di Castalda. 

Légende : voir 
texte. 

' , -  
A. Calcaire à, 
silex. - B. ~kli- 
tes. - C.  élites 
siliceuses. - D. 
Jaspe . - E. Len- 
tille calcaire : 
a. Bréchique ; b. 
Microbréchique. 



( 1 )  au moins 30 m de calcaire micritique à silex pseudo-lités, 
gris à l'altération, noir à gris à la cassure, montrant, 
dans quelques lits, des filaments. Les bancs sont généra- 
lement petits, de 5 à 10 cm mais pouvant atteindre 20 à 
30 cm. Ces calcaires sont tout à fait semblables à ceux 
du faciès de Lagonegro 1 décrits précédemment. 
Dans un des premiers bancs rencontrés, j'ai pu extraire, 
en attaquant la roche à l'acide acétique dilué (cf. Vrie- 
lynck, 1976, 19821, des Conodontes ; il s'agissait, outre 
de fragments non identifiables, de : ChirodeZZa dinodoi- 
des (Tatge) , HibbardeZZa mgnidentatu (Tatge) , Metapoly- 
gnathus abneptis ( Huckriede) , MetapoZygnathus echinatus 
(Hayashi , Metuprioniodua suevicus ( Tatge ) , Neohindeode Z Za 
&opla (Spasov et Ganev), NeohindeodeZZa sumnesbergeri 
praecursor Kozur et Mostler, NeohindeodeZZa swronesbergeri 
m e s b e r g e r i  Kozur et Mostler, Neohindeodella tr iass ica 
tpiassica (Müller), dont l'association, notamment de Meta- 
polygnathus abneptis et de MetapoZyg~rathus echinatus , te- 
moigne d'un âge norien tout à fait basal, c'est-à-dire 
de la base du Lac ; 

Fig. 47.- Colonne stratigra- (9) 
phique de la formation 
des calcaires à silex, 
faciès Sasso di Castalda. 

Légende : voir texte. 

1,50 m de calcaire micritique gris, 
à silex, légèrement gréseux, quelque- 
fois microbréchique à éléments de 
calcaire micritique, souvent à lamina- 
tions et/ou stratifications obliques, 
en bancs de 10 à 20 cm, alternant avec 
des pélites marneuses jaune-citron, à 
débit poudreux, enbancs de 5 cm dans 
lesquels s'intercalent déjà quelques 
passées jaspeuses sinon fortement sili- 
ceuses ; 

4,50 m de calcaire micritique banal 
en bancs de 1 ,50 m ; 

4 m d'une succession de calcaire en 
petits bancs de 1 à 10 cm, de lits 
de silex centimétriques et de marnes 
jaunâtres en passées de quelques cen- 
timètres ; 

un banc de 60 cm de calcaire micriti- 
que silteux ; 

3 m d'une alternance de calcaire à 
silex en bancs de 1 à 10 cm, de lits 
de silex centimétriques et de pélites 
rouges ou jaunes, légèrement siliceu- 
ses, à débit schisteux en bancs de 1 
à 10 cm ; 

60 cm de calcaire micritique en bancs 
de 10 à 50 cm ; 

3 m d'une succession de calcaire à 
silex en bancs de 10 à 30 cm et de 
pélites siliceuses jaunes en bancs 
centimétriques ; 

2 m de calcaire micritique à silex 
en bancs de 10 à 20 cm ; 



(10) 2  m d'une suite de calcaire à silex gris, en bancs de 
de 20 cm et de marnes siliceuses jaunes en petites 
passées ; 

(11) 2  m de calcaire de 30 à 60 cm d'épaisseur ; 

(12) 4 m de pélites rouges légèrement siliceuses, à débit 
schisteux où sont visibles quelques passées calcaires 
de 2 cm ; 

(13) 3  m de calcaire en bancs centimétriques à la base, de 
50 à 80 cm au sommet ; 

(14) 30 m de calcaire en bancs de 10 cm en moyenne alternant 
avec de petits lits de pélites rouges à jaunes. A partir 
du milieu et en montant, quelques petits niveaux jaspeux 
jaunâtres ou verdâtres, voire rougeâtres, s'intercalent 
dans cette série. Quelques Conodontes indéterminables 
ont été observés dans les derniers bancs de ce niveau ; 

(15) 4 m de calcaire gris micritique, siliceux, en bancs de 
10 à 50 cm ; 

(16)  4 m d'une intercalation plus ou moins régulière de bancs 
de 10 à 30 cm de calcaire micritique ou silteux, de péli- 
tes rouges à débit schisteux en bancs de 10 à 30 cm et de 
pélites siliceuses rouges à passées jaspeuses rouges. 

C'est avec ce niveau que je limiterai, vers le haut, la formation des 

calcaires à silex. Certes, comme on le verra, le niveau ( 1 6 )  ne renferme pas 

les ultimes bancs carbonatés ; des lentilles de calcaire apparaissent, en 

effet, à la base de la fcrmation des radiolarites. Ces lentilles sont cons- 

tituées d'éléments totalement remaniés, ne traduisant donc en rien les 

tendances de la sédimentation locale. 

*-L'observation du microfaciès en lames minces montre la persistance 

tout au long de la série de nombreux tests de Radiolaires qui ne présen- 

tent, paradoxalement ici, que peu ou pas de caractères de remaniements. 

Par contre, il est à noter que les niveaux légèrement plus gréseux ou plus 

silteux, d'aspect "sale" sur le terrain, montrent des laminations ou des 

convolutes voire des stratifications obliques, suggérant un mode de forma- 

tion dû, au moins en partie, à des apports extérieurs. Le grain de ces 

passées turbiditiques reste toutefois fin, compris entreles intervalles 

C, D et E de Bouma. 

La dolomitisation n'a que très peu affecté la série. Dans les quelques 

rares niveaux où elle a été décelée, la fraction dolomitique ne représentait 

qu'un très faible pourcentage par rapport à la fraction carbonatée calciti- 

que ; de plus, la dolomie était toujours associée aux apports turbiditiques. 

Aucun apport tardif de fluide magnésien par fissure ou percolation, ayant 

pu favoriser l'apparition de dolomie secondaire, n'a été mis en évidence. 



La siiicification secondaire se traduit par la présence de lits 

de silex et de chailles qui ont, ici, tendance à se confondre avec de 

véritables jaspes. 

b. Interprétation -------------- 
Si une bonne partie de la formation est représentative d'une sédi- 

mentation totalement autochtone, composée de Radiolaires, ce tests de 

Bivalves et de micrites témoignant d'un régime de dépôt calme, certains 

niveaux, surtout au sommet de la série, montrent des structures turbidi- 

tiques. Les courants turbides apportèrent au lieu de sédimentation des 

sables, sablons et argiles voire aussi du carbonate dolomit.ique llpolluanttl 

ainsi la sédimentation autochtone. La taille granulométrique des éléments 

transportés, bien que n'induisant pas une alimentation proximale, ne re- 

flète plus tout à fait une sédimentation turbiditique de type plaine 

abyssale. 

c. Conclusion ---------- 
Le niveau le plus bas -rencontré- de la formation des calcaires 

à silex de faciès Sasso di Castalda a révélé un âge norien basal. La 

série, en grande partie formée par du carbonate autochtone, est troublée, 

surtout vers le sommet, par des venues turbiditiques entraînant des luti- 

tes, sablons et sables. Ceux-ci semblent annoncer la venue des radiola- 

rites. 

2. La formation des radiolarites 

Ccmposée de deux membres, la formation repose en cont.act strati- 

graphiq~e sur les calcaires à silex (fig. 46). Le membre basal commence 

juste après la disparition des bancs de calcaire à silex typique et 

s'arrête après le dernier banc pélitique. La sédimentation holosiliceuse 

prend alors le relais pour se terminer avec les premiers naveaux du flysch. 

a. Les couoes 

al. Le membre basal 
- - - - - - m m  

J .-/# 

i i  

Trois coupes, peu espacées sur le terrain, fourniront une illustra- 

tion de la stratigraphie caractérisée ici par une grande variation laté- 

rale de faciès (fig. 48). 



Norien à peut- 
être L i a s  ? 

Fig. 48.- Stratigraphie 
du membre basal des 
radiolarites faciès 
Sasso di Castalda, 
d'après trois coupes. 
Exemple de variation 
latérale de faciès. 

Légende : voir texte. 

A. Jaspe . - B. Pélites. - 
C. Pélites siliceuses. - 
D. Marnes. - E. Lentille 
calcaire : a. Bréchique ; 
b. Microbréchique. - F. 
Calcaire : a. A silex ; 
b. Marneux. 



La première coupe (log 1 de la figure 48) fait suite à la coupe 

décrite précédemment (fig. 46) sur le flanc oriental du mont Buccaglione. 

De bas en haut on y rencontre : 

( 1 7 )  8 à 10 q de pélites siliceuses rouges où s'intercalent, 
outre des bancs d'argilites rouges ou jaunes de 5 
10 cm d'épaisseur, quelques bancs centimétriques à 
décimétriques de jaspe . Quelques niveaux marno-cal- 
caires y sont encore discernables ; 

( 1 8 )  une première lentille de calcaire marneux gris légè- 
rement gréseux, microconglomératique à éléments 
carbonatés millimétriques. La variation latérale 
d'épaisseur est de O à 3 m pour 10 m de longueur à 
l'endroit mesuré. Quelques sections de Foraminifères 
ont pu être étudiées avec la collaboration du Dépar- 
tement de Paléontologie de Genève. Mme Zaninetti a 
notamment reconnu : Cqst i zem hzttag l i e n s i s  Senowbari- 
Daryan , Cost i f  era cyZzndPzca Senowbar i-Daryan , GaZea- 
rlella ? minuta Zaninetti e t  al., Galeanella sp., 
GaZeanella lucana Miconnet, Ciarapica et Zaninetti, 
k n t i c u  L i n a  sp . , Qp hta l m i d i m  sp . , PseudocucurbZ ta 
brevico l lum Senowbari-Daryan et Pseudocucur 8i ta ? 
Zongieollwn Senowbari-Daryan (planche 1 ,  photos 1 à 4 et 
6 à 10). Cette faune, caractéristique d'une province sud- 
ttithysienne, aurait un âge au plus norien s'étendant peut- 
être dans le Lias (Zaninetti, corn. orale). 

(19 )  8 à 12 m de pélites rouges, fortement siliceuses, à 
débit schisteux grossier ; 

(20) 1 m de jaspe jaunâtre à rougeâtre en bancs décimétri- 
ques ; 

(21)  3 m de pélites siliceuses jaunes ou rouge2 contenant 
des petits bancs de jaspe rouge ; 

(22) 50 cm à 3 m de calcaire gréso-marneux à silex (iden- 
tiques aceux de la formation des calcaires à silex), 
en bancs lenticulaires microbréchiques, d'une soixan- 
taine de centimètres d'épaisseur ; 

( 2 3 )  4 à 5 m de marnes jaune-grise, à débit schisteux fin, 
en petites écailles de 1 cm2, contenant quelques bancs 
de calcaire marno-silteux rouge à marron, de 10 à 20 cm 
d'épaisseur, à stratification oblique ou entrecroisée ; 

(24) 5 m de pélites sfliceuses rouges à débit schisteux 
grossier ; 

(25) une lentille de O à 2 m d'épaisseur sur 10 m de longueur, 
bréchique à éléments de calcaire centimétrique, légère- 
ment siliceux, à silex ; 

( 2 6 )  un banc repère de pélites siliceuses violettes de 20 
à 30 cm, à débit en frite. 

C'est avec ce dernier niveau pélitique que se termine le membre 

basal. 



L'autre coupe (log 2 de la figure 48) a été levée sur le flanc Sud 

des Buccaglione, à 200 m environ au Sud Ouest de la coupe 1 (fig. 48). 

Un léger décollement met en contact anormal la formation des calcaires à 

silex avec le premier niveau rencontré. On peut néanmoins y observer de 

la base vers le sommet : 

(1) au moins 1 q de jaspe pélitique vert-jaune, en bancs 
de 1 à 5 c m ;  

(2) 5 m de pélites rouges à débit schisteux grossier 
contenant de petits bancs de 5 cm de marnes jaunes 
à silex, des bancs dlargilites, jaunes ou rouges de 
5 cm et de jaspe rouge decimétriques; 

( 3 )  4,50 m d'une alternance de jaspe noir en bancs de 
5 cm en moyenne, dlargilite marron en bancs de 5 à 
10 cm, de marnes indurées jaunâtres en bancs décimé- 
triques, de pélites noires en bancs centimétriques, 
de calcaire micritique noir à altération jaune, 
de pélites jaunâtres à grisâtres, à débit schisteux, 
en bancs de 1 cm à 40 cm ; 

4 3 à 4 m de pélites rouges au sommet, vertes à jaunes 
à la base, à débit en "petites fritesn, contenant 
quelques bancs marneux indurés jaune-gris de 5 cm ; 

(5) 3 m de pélites rouges à débit fin en llmicrofrite" 
oh s'intercalent quelques bancs jaspeux ; 

(6) 25 cm de pélites marneuses vertes à débit en frites ; 

(7) 20 cm de calcaire gris plus ou moins marneux, micro- 
bréchique à éléments millimétriques de calcaire ; 

(8) 3 m environ de pélites rouge-lie-de-vin, à débit 
schisteux voire en frites, à bancs lenticulaires de 
O à 2 m de pélites indurées rouges à éléments pluri- 
millimétriques arrondis de calcaire ; 

(9) une lentille de 0,90 à 1,80 m pour 5 m de longueur de 
calcaire gris microbréchique, légèrement siliceux, à 
éléments millimétriques de calcaire ; 

(10) 40 cm de calcaire microbréchique gris, siliceux, en 
deux bancs de 20 cm, reposant sur 5 cm de pélites 
vertes ; 

(11) 20 cm de jaspe blanc à vert encadré par deux passées 
centimétriques de pélites vertes ; 

(12) une lentille de 1 à 1,20 m de calcaire gris légèrement 
gréseux, à lits de silex blanc, microbréchique à 616- 
ments de calcaire ; 

(13) 10 à 60 cm de pélites rouge-violacé à débit en frites. 

Ce niveau ( 1 3 )  termine, comme pour la première coupe, le membre 

basal de la formation. 

La troisième coupe (log 3 de la figure 48) a été levée sur le versant 

Nord de la butte du château (qui a donné son nom au village) en face de la 



coupe 2 (fig. 48). On y observe, de bas en haut : 

( 1 )  un banc de jaspe gris de 15 cm environ ; 

(2) 3 m de pélites marneuses rouges à débit schisteux possé- 
dant quelques petits niveaux centimétriques plus siliceux ; 

(3) 25 cm de pélites marneuses vertes contenant des petits 
bancs de 1 cm de jaspe vert ; 

(4) un banc lenticulaire ( ? )  de 1,20 q de calcaire compact 
gris, légèrement siliceux, microbréchique à éléments de 
calcaire. A la base de ce banc, quelques silex blancs 
apparaissent ; 

(5) 1'80 m de pélites rouge-lie-de-vin, quelquefois légèrement 
marneuses à débit schisteux fin. On y rencontre des miches 
dlargilites verdâtres ou rougeâtres à éléments de calcaire 
remanié quelquefois oolitique ou pisolitique et des petits 
bancs de jaspe holosiliceux ; 

(6) 1'60 m de calcaire gris légèrement siliceux, microbréchique 
à éléments de calcaire, formé de deux bancs ( ? )  de 80 cm 
d ' épaisseur ; 

( 7 )  un banc lenticulaire de jaspe noir encadré par deux niveaux 
pélitiques, l'ensemble ayant une épaisseur de 50 cm ; 

(8) 60 cm de bancs calcaires noirs fortement siliceux et de 
bancs de pélites noires ; 

(9) 80 cm de jaspe jaunâtre à verdâtre, en deux bancs de 40 cm ; 
à la baseest présent un banc centimétrique de pélite jaune 
à grise. 

Après ce niveau viennent les 20 mètres de jaspe du membre sommital. 

*-L'examen au microscope montre que les niveaux microbréchiques sont 

formés d'éléments calcaires millimétriques à plurimillimétriques sans 

granoclassement visible. La matrice pélitico-carbonatée est fortement re- 

cristallisée en calcite etlou en dolomite alors que les éléments clastiques 

formés de calcaire micritique, oolitique ou biogénique, ne le sont pas ou 

peu, mis à part certains qui semblent être formés de dolomie primaire. La 

dolomie représente 1 à 10 % du volume global ; elle se surimpose par endroit 

à des cristaux automorphes de quartz visiblement secondaires. La roche a donc 

subi une légère silicification secondaire ( 1  à 10 % du volume de la roche) 

suivie de la dolomitisation. N'ayant remarqué aucune fissure remplie de 

dolomite d'une part et du fait que les cristaux de dolomite, comme ceux 

de la calcite, sont xénomorphes d'autre part, il semble qu'il y ait eu 

"redolomitisationn aux dépens de cristaux dolomitiques déposés primitivement 

en même temps que les lithoclastes. 

a2. Le membre sommital - - - - - - - - -  
La coupe typique fait suite à.la.coupe 3 du membre basal, levée en 



haut de la butte du château (cf. fig. 48). On y observe une vingtaine 

de mètres de jaspe holosiliceux en bancs de 5 à 10 cm, de couleur jau- 

nâtre à verdâtre quelquefois rougeâtre, à petits niveaux interbancs 

pélitiques gris, millimétriques. Dans un des derniers bancs de ce niveau, 

environ 25 cm avant le premier niveau pélitique susjacent, l'échantillon 

10782, riche en microfaune, a permis de recueillir une association de 

Radiolaires dont certains présentaient des caractères morphologiques bien 

marqués mais légèrement différents de ceux reconnus et décrits dans la 

littérature (De Wever, comrn. orale) (planche 3, photos 1 et 2).  J1ai ce- 

pendant jugé utile de garder les répartitions stratigraphiques des espè- 

ces connues auxquelles ces Radiolaires sont rattachés, l'extension de 

chaque "espèce à affinitésM pouvant différer légèrement (fig. 49). Après 

ces 20 mètres de jaspe vient le terme de passage au flysch Galestri ; on 

observe, de la base vers le sommet : 

- 30 cm de pélites siliceuses marron à débit écailleux ; 

- 50 cm de jaspe marron en bancs décimétriques ; 
- O à 30 cm de pélites marron à débit écailleux ; 

- environ 1,20 m de jaspe en gros bancs de 20 cm ; 
- 80 cm de pélites écailleuses marron-noir. 

No Echantillon 

Radiolaires 

10782 

Angulobracch ia sp. 

Emiluvia sp. aff. E. orea (à  noeuds disposés 
en réseau à mailles carrées) 

Emiluvia sp. aEf. E. pessagnoi (à épines 
plus courtes) 

Mirifusus mediodilatattis (Küst) 

Farvincingula boesii gp. (Parona) 1 1 

Tithoniqiie 

1 

E. orea 

E. pessagnoi 

Hirifusus sp. I Ubesocapsula sp. aff. O. morroensio 

Podocapsa sp. cf. P. amphitrepter.1 
(longs bras dirigés vers le bas, 

I 
céphalis moins visible) l i 

Berriasien 

1 

Oxfordien 

1 1 

O. morroensis 

I 

P. amphitreptera 

Kimnéridgi en 

t I 

I Praeconocaryama sp. I I 1 l I I I 

I 

I Spongocapsula palmerae Pessagno I I ! I I l I 

I 

Fig. 49.- Répartition stratigraphique des Radiolaires déterminables 
rencontrés dans un niveau sommital. 

Triartoma sp. aff. T. echiodes 
(à très petirs pores) 

Tripocyclia sp. 

Remarque : lorsque la barre de répartition stratigraphique est 
surmontée d'un nom d'espèce, il s'agit de la répartition de cette 
espèce, celle rencontrée dans 1 'échantillon, et qui lui ressemble, 
étant encore inconnue. 

T. eciiiodes 



Après ce  d e r n i e r  n iveau  viennent  l e s  a l t e r n a n c e s  pé l i t i co -ca rbona tées  

de l a  formation du f l y s c h  Galestri. 

b. I n t e r p r é t a t i o n  -------------- 
I c i  encore,  nous cons t a tons  que 1 5 n s t a l l a t i o n  du régime h o l o s i l i c e u x  

à R a d i o l a i r e s  se f a i t  progressivement p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  d e  niveaux p é l i t i -  

ques.  Toutefo is ,  un f a i t  nouveau e s t  apparu : l a  p résence ,  au s e i n  de cep 

n iveaux ,  de v a s t e s  l e n t i l l e s  de microbrèches c a l c a i r e s .  Ce l les -c i  provien- 

d r a i e n t  d'une plate-forme ou d'un haut-fond v o i s i n  soumis à une é ros ion  

v ive  au Norien v o i r e  Lias  i n f é r i e u r ,  é ros ion  q u i  p o u r r a i t  ê t r e  a t t r i b u é e  

à un réajustement  t ec ton ique  ou un enfoncement léger du bas s in  avant  la  

sédimentat ion f r anche  des  r a d i o l a r i t e s .  

CaleaneZZa lucana ,  nouve l l e  espèce ,  a v a i t  d é j à  é t é  rencont rée  

dans l e  Taurus e t  en Oman s a n s  ê t r e  reconnue ; l es  a u t r e s  Foramini fè res  

p r é s e n t s  dans l e  niveau ( 1 8 )  on t  a u s s i  é t é  r encon t r é s  dans c e s  r ég ions  

e t  en S i c i l e ,  par  con t r e  i l s  son t  inconnus s u r  l e  c r a t o n  Européen. Leur 

e x c e l l e n t  é t a t  de conserva t ion  a i n s i  que l e u r  présence dans l a  mat r ice  

me condu i t  à penser  que l e  t r a n s p o r t  sub i  par c e s  Foramini fè res  de  p l a t e -  

forme n ' a  pas dû ê t r e  impor tan t  e t  que l a  pér iode  écoulée  e n t r e  l e u r  pre-  

mier dépôt  e t  l e u r  reséd imenta t ion  a  dû ê t r e  brève ,  c e  q u i  me f a i t  a t t r i -  

buer ce niveau au Norien, j u squ ' à  peut -ê t re  L ia s .  

Il semble donc qu'une plate-forme r é c i f a l e  proximale a l i m e n t a i t  

c e s  niveaux microbréchiques.  Leur a l l u r e  en bancs l e n t i c u l a i r e s  moyenne- 

ment é p a i s ,  à éléments  p lu r i -mi l l imé t r iques ,  s ans  granoclassement ,  a l t e r -  

nan t  avec des  p é l i t e s ,  peu t  correspondre à une sédimentat ion de d e l t a  

sous-marin, peu t - ê t r e  de t y p e  sup ra fan ,  l e s  p seudo- l en t i l l e s  correspondant  

a l o r s  ( ? )  à des s e c t i o n s  de  chenaux ( B o i r i e  e t  Souquet ,  1979 ; Mut t i ,  1977) .  

En admettant : 

1 .  que l e  sommet de  l a  s é r i e  s o i t  bien d a t é  du Ti thonique ( c e  

qu i  es t  for tement  probable)  ; 

2. q u ' i l  ne s e  s o i t  écoulé  qu'un temps re la t ivement  c o u r t  

e n t r e  l e  premier dépôt  des  Foramini fè res  e t  l e u r  redépôt  en mi l ieu  pro- 

fond ; 

l e  t aux  de  sédimentat ion peu t  a l o r s  ê t r e  c a l c u l é .  Il e s t  i c i  de l ' o r d r e  

de 0 , 8  m / f i ,  a l o r s  que c e l u i  de s  c a l c a i r e s  a s i l e x  sous- jacent  e s t  d ' env i ron  

10 m/m. Là encore ,  en cons idé ran t  que l e s  c a l c a i r e s  a s i l e x  cont iennent  en 



moyenne 5 à 10 % de Radiolaires, on arrive aux mêmes conclusions que pour 

l'unité 1, à savoir que la sédimentation des radiolarites correspond à la 

sédimentation autochtone à laquelle on soustrait tout ce qui est carbonaté 

-ce qui représente 90 % environ des calcaires. La sédimentation siliceuse 

peut donc être ici interprétée comme une remontée de la C. C. D. et/ou un 

enfoncement du bassin. 

On sait, par ailleurs, qu'au cours de ltAalénien-Bajocien inférieur, 

on assiste à une remontée générale de la C. C. D. (Berger et Winterer, 

1974 ; Winterer et Bosellini, 1981 1. D'autre part, la présence de niveaux 

microbréchiques peut être attribuée à une légère restructuration du bassin. 

On peut donc imaginer un mécanisme en deux temps pour expliquer la présence 

des radiolarites. D'abord, il y aurait eu un approfondissement du bassin, 

accompagné d'une sédimentation de pélites à lentilles allodapiques, amenant 

le niveau du bassin proche de celui de la C. C. D. ; puis une remontée du 

niveau de compensation des carbonates permettant l'installation de la série 

holojaspeuse à Radiolaires jusqu'à l'arrivée des premiers niveaux "flyschoT- 

desv. 

c. Conclusion ---------- 
La formation des radiolarites débute au Norien (peut-être légèrement 

après), par une quarantaine de mètres de pélites à lentilles de calcaire 

allodapique, puis se poursuit par 20 mètres environ de jaspe holosiliceux. 

Au-dessus (à  la limite Jurassique-Crétacé), apparaît le "flysch" Galestri. 

Le calcul approximatif du taux de sédimentation nous amène à penser 

que l'apparition de la formation radiolaritique est due à un approfondisse- 

ment du bassin peut-être suivi d'une remontée du niveau de compensation 

des carbonates. 

3. La formation du flysch Galestri 

Elle apparaît au-dessus et en contact stratigraphique, avec la 

formation des radiolarites. 

Il s'agit toujours des mêmes faciès de calcaire silico-dolomitique 

brun à ocre alternant avec des bancs pelitiques bruns. 

Les observations et interprétations déjà effectuées sur la même 

formation pour le faciès du Lagonegro 1 et celui dTArmizzone s'appliquent 

encore à cette formation qui n'a révélé aucun fait nouveau. 



4. Le faciès Sasso di Castalda, ~écapitulatif (fig. 50) 

Le faciès Sasso di-Castalda a été daté du Norien infériéur au 

Crétacé inférieur, au moins. Les calcaires à silex constituent les ni- 

veaux les plus bas trouvés. Ils ont été reconnus à partir du Norien et 

se sont formés par sédimentation autochtone troublée par quelques venues 

turbiditiques. 

Fig. 50.- Litholog 
récapitulatif 
du faciès Sasso 
di Castalda. 

Légende : voir 
Introduction. 

La formation radiolaritique, s'étageant probablement de la limite 

Trias-Jurassique à la limite Jurassique-Crétacé, débute par des niveaux 

microbréchiques à bréchiques provenant d'une plate-forme voisine. Ces 

niveaux passent vers le haut aux jaspes à Radiolaires qui marquent llap- 

profondissement relatif du bassin de sédimentation par rapport à la 

C. C. D. 

Au-dessus, probablement à la base du Néocomien, le dépôt du 

wflyschn Galestri traduit un nouveau changement de la surface de compen- 

sation des carbonates qui se placerait de nouveau sous le bassin. 



V. LE FACIES PIGNOLA-ABRIOLA (cf. fig. 58) 

1. La formation du Monte Facito 

Bien développée dans le secteur Nord de la zone lucanienne et notam- 

ment sur le mont "FacitoV (ce qui lui vaut son nom), la formation présente 

des associations comparables à celles de la formation du Monte Facito de 

faciès Armizzone. 

Après avoir passé en revue certains de ces caractères qui, bien 

qu'observables ici, ont déjà été décrits et interprétés pour le faciès 

Armizzone, on s'attardera plus longtemps sur les particularités de ce 

faciès. 

a. Observations ------------ 
La formation ne présente pas de série continue mais apparaît sur 

le terrain de façon chaotique. Je me bornerai donc à regrouper et à 

classer les faits observés. 

al. Caractères semblables aux deux formations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Le substratum sur lequel repose la série demeure toujours inconnu ; 

on sait que les niveaux les plus anciens datés, mais qui ne représentent 

peut-être pas la base de la formation, appartiennent à llAnisien (Taddei 

Ruggiero, 1968) et que celle-ci monte probablement jusqulau Ladinien mais 

n'atteint pas le Carnien inférieur (voir base des calcaires à silex 

dans paragraphe suivant). 

La série reste composée d'une matrice essentiellement pélitique, 

parfois gréseuse ou micacée, où s'éparpillent de façon anarchique des 

blocs de toutes tailles, souvent importants. Ceux-ci sont composés en 

majorité de calcaires (calcaire bréchique, oolitique, ou algaire), 

d'âge Trias inférieur et d'origine vraisemblablement identique à celle 

des blocs de faciès Armizzone, c'est-à-dire provenant, au moins pour 

partie, d'une plate-forme carbonatée scythienne. 

Enfin, le rapport bloc-matrice demeure identique à celui exposé 

pour le faciès Armizzone : le bloc se présente le plus souvent comme 

emballé dans la matrice, suggérant un mode de mise en place par glisse- 

ment synsedimentaire. 



a2. Les caractères particuliers au faciès Pignola-Abriola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*-Tout d'abord apparaissent ici, de façon plus ou moins ordonnée, des 

masses récifales. Celles-ci se présentent habituellement sous forme de 

bancs lenticulaires, épais de 20 à 80 m et pouvant atteindre 1 km de long. 

Ils sont de couleur blanche et ne présentent que rarement des stratifica- 

tions visibles. 

Ils sont composés de fragments et de débris organiques déplacés 

(Brachiopodes, Lamellibranches, Gastéropodes, Crinofdes, Corail ... ) plus 
ou moins cimentés entre eux par des algues encroûtantes. La base de ces 

ubiostromesu est concordante et parallèle à la stratification de la ma- 

trice sous-jacente ; le sommet montre l'ennoyage progressif du récif 

par des pélites dont le taux de sédimentation devait être plus important 

que celui de croissance du récif. 

Ces masses récifales ne correspondent pas à des blocs ou à des 

morceaux récifaux ayant glissé sur le fond mais représentent une partie 

de la phase biogénique autochtone qui s'est formée et déposée sur place ; 

l'âge des récifs est le même que celui de la matrice, c'est-à-dire aniso- 

ladinien (Scandme, comm. orale). 

*-Sont également présents, en quantité assez limitée, des blocs de 

roches effusives. Ceux-ci se présentent sous forme grossièrement ovoïde, 

en pillow-lavas de diamètre décimétrique n'atteignant que rarement 50 cm. 

De couleur noire, ils sont mouchetés d'une multitude de petits points 

blancs correspondant à des vacuoles calcitiques. Certaines de leurs 

faces, lisses et brillantes, montrent des traces de vitrification. 

L'observation microscopique (fig. 51) montre la texture porphy- 

rique de ces laves. On y distingue, par ordre d'importance décroissante : 

py roxdne pseudomorphosi 
an c a l c i t e  

m i c r o t i t e  d ' a l b i t e  

Fig . 51.- Aspect microscopique 
des spilites contenues 
dans la formation du 
Monte Facito. 



- de nombreuses amygdales de calcite, de forme plus ou moins 
arrondie, correspondant à d'anciennes bulles de gaz calcitisées secon- 

dairement ; 

- des cristaux de ferromagnésiens pseudomorphosés par de la 
calcite ; on reconnaît d'après leur forme principalement de l'olivine et, 

en proportion beaucoup moins grande, du pyroxène ; 

- des microlites dlalbite (extinction plus ou moins droite 
suivant les sections), ceux-ci sont très allongés, généralement à termi- 

naison fourchue et sont souvent corrodés en leur milieu et sur leur sur- 

face ; 

- de nombreux opaques, oxydes de fer ou de titane, qui sem- 
blent se développer aux dépens et sur le pourtour des phénocristaux ; 

- de la chlorite, localement visible dans la matrice ; 
- la mésostase, formée d'un verre incolore. 

Cette paragenèse, notamment grâce à la présence d'albite, correspond 

à celle des vspilitesN (in Girod et al., 1978). 

La signification des laves, du point de vue géodynamique, est 

fonction des interprétations que l'on donne à leur chimie. Une analyse 

géochimique a donc été entreprise en collaboration avec le laboratoire 

de pétrologie de Nancy et notamment de Mlle Lapierre, afin de préciser, 

si possible, la nature de ces roches éruptives et d'essayer de les re- 

classer parmi les différentes lignées. 

Le résultat de l'analyse est présenté sur la figure 52 ; le fait 

le plus gênant est, sans doute, l'absence du dosage de CO ; de plus, 
2 

les affinités chimiques des spilites sont difficiles à mettre en évi- 

dence du fait des transformations que ces laves ont subies. Selon le 

degré d'altération subi par la roche, les teneurs en Na et K (princi- 

palement) vont augmenter tandis que celles en Ca et Mg (principalement) 

vont diminuer (in Fonteilles, 1968). 

On est alors amené à n'accorder qu'une valeur limitée au diagramme 

classiquealcalins/silice (fig. 53). Dans ce diagramme, ont été reportées 

les valeurs géochimiques brutes ( @ )  des échantillons ainsi que les va- 

leurs corrigées (O) en Ca0 pour tenir compte des éventuels enrichisse- 

ments en calcite (pour cette correction on a considéré que CO2 = perte 

au feu). Les échantillons se regroupent en général dans le domaine des 

séries alcalines et seule une valeur se place dans le domaine subalcalin. 



( Faciès  Pignola-Abriola ) 
( ) 

Formation du Monte F a c i t o  
: F.  des ca l c .  à s i l e x  ) 

(m. b a sa l )  ) 
( - ---- - -- ---- -- . ---- _1_------------.--------------- 1 
( pil low-lavas tu f  f i t e s  
(------------.----- - - - - - - - - - - - - .  -VI__--------- 

) 
1 

( Analyses g loba l e s  : L2A : : L2C : SM8 : SM9 : 
(----------------.-----.- 

( Si02  : 42,69 : 38,83 : 38,12 : 26,72 : 24,61 : 46,69 : 52,89 : 46,66 ) 
( 

A1203 i 16,80 16,65 i 16,46 i 11,54 i 11,SO i 13,23 7,88 11,88 ) 
( 1 
( Fe O t o t a l  2 3 : 9 , 2 1 :  1 0 , 5 8 :  1 0 , 4 1 :  1 0 , 7 0 :  9 , 4 3 :  1 , 6 2 :  2 , 3 4 :  1 , 5 4 )  

( Ti02 : 1.27 1 , 1 5 ,  1,13 . 3,03 , : 2,99 : 0,48 : 0,37 . ) 
( 

: 0,47 ) 

( Ca0 : 8,71 : 10,12 : 11,20 : 20,86 : 22,61 : 14,16 : 16,07 : 14,93 ) 

i 4,09 . : 4,5I : 4,14 , : 2,90 2,94 1,47 1,59 : 1,68 ) 1 
( MxIo : 0 , 2 6 :  0 , 1 3 :  0 , 1 6 :  0 , l O :  0 , 0 8 :  0 , O i :  0 , 0 3 :  0 , O l )  

Fig. 52.- Analyse géochimique des laves triasiques du Lagonegro. 

Afin de ne tenir compte que des éléments réputés stables à l'al- 

tération, les valeurs (brutes et corrigées) ont été reportées dans le 

diagramme de Tilley et Muir (1967)  qui se basent sur l'évolution du 

fer par rapport au magnésium au cours de la différenciation magmatique. 

Les échantillons prélevés sur des pillow-lavas, en données brutes, ont 

tendance à s'aligner sur la courbe de différenciation alcaline (fig. 54). 

Néanmoins, on se rend compte, une fois de plus, de la disparité des 

résultats obtenus entre les valeurs brutes ( 0 )  et corrigées (O). 

Le diagramme tiré de Fonteilles (1968) permet de pallier à cet 

inconvénient (fig. 55). Selon cet auteur, les teneurs en Si0 Al O 
2' 2 3 

et Fe0 total ne varieraientpas au cours de la spilitisation et, afin 

de travailler avec des analyses plus homogènes, il introduit des rap- 

-ports de valeurs ( Sioz et Al O /Si0 1, ce qui élimine l'effet des 
* ,. 2 3  2 
eventuelles corrections. Les valeurs reportées sur ce diagramme (où 

ont été replacées les courbes de variation moyenne pour les séries 

tholéiitiques (Tl, calco-alcalines (Cl et alcaline (A) du Japon) sem- 

blent se positionner suivant une courbe qui se rapproche de celle de 

la série alcaline. 



Fig. 53.- Diagramme Na O + K O = f(Si02). 
2 2 

Fig. 54.- Diagramme MgOjFeO 
total 

(d'après Tilley et Muir, 1967). 

C. Série calco-alcaline. - A. Série alcaline. - T. Série tholéiitique. 



total 
Fig. 55.- Diagramme Fe0 /Si02 = f (Al O /SiO2) (d'après 

Fonteilles, 1968). 2 3 

T. Série tholéiitique. - A. Série alcaline. - C. Série calco- 
alcaline. 

Malheureusement, le nombre peu important d'analyses, dû principa- 

lement à la pauvreté en roches éruptives dans la région, ne nous permet 

pas d'utiliser correctement ces types de diagrammes. 

Toutefois, dans les différents diagrammes établis, les points 

représentatifs des volcanites triasiques occuperaient plutôt le champ 

des séries alcalines. 

b. Conclusion ----------- 
-La présence de "formations" récifales corrobore l'idée qu'au Trias 

moyen, le secteur de Pignola-Abriola ne devait pas excéder 100 m de 

profondeur. 



-L'analyse géochimique des roches éruptives ne nous permet pas 

de définir nettement la lignée magmatique dont elles sont issues. Ceci 

tient à la nature même de ces laves ainsi qu'à leur présence trop peu 

abondante dans la région étudiée. 

La lignée alcaline serait, dans l'état de cette étude, la plus 

susceptible d'accueillir ces roches éruptives du Trias moyen à supérieur. 

Des études menées dans des régions voisines ont abouti aux mêmes conclu- 

sions (cf. Rocci et al., 1980 ; Dietrich et Scandone, 1972). 

De plus, il semble logique d'admettre que l'apparition de bassins 

au Trias moyen, que ce soit dans la plupart des zones helléniques et 

dinariques ou dans l'Apennin méridional, ne peut être attribuée globa- 

lement à la présence de zones de subduction, d'autant plus qu'aucun 

évènement tectonique de type compressif ou métamorphique n'est connu 

à cette époque et que les évènements magmatiques s'arrêtent tous au 

Trias supérieur ! 

Le contexte sédimentaire au sein duquel apparaissent les roches 

effusives triasiques indique qu'il s'agit d'une ouverture quel que soit 

le mécanisme de celle-ci (fracturation intra-continentale, ouverture 

d'une mer marginale, etc...). 

2. La formation des calcaires à silex 

Les calcaires à silex reposent en concordance, par l'intermédiaire 

de niveaux noduleux rouges, sur la formation du Monte Facito. Bien déve- 

loppés au Nord du secteur, leur nature dolomitique leur vaut une exploi- 

tation intensive par les cimenteries locales. 

Quelques niveaux à Halobies ont permis à Ricchetti (19611, Luperto 

(1964), De Capoa Bonardi (1970) et Scandone (1972) de dater la moitié 

inférieure de la formation du Carnien et, par corrélation avec le faciès 

du Lagonegro 1, la moitié supérieure du Norien au Rhétien probable. 

a. Les coupes ---------- 

al. Le membre basal - - - - - - - -  
Les différences de compétence entre formation à blocs et calcaires 

favorisant les décollements, le membre basal n'affleure totalement qu'en 

de rares endroits. La coupe, qui décrit un de ces contacts, a été levée 



au lieu-dit "San Michele" (611/835), station de pompage à 3 km au Nord Est 

de Sasso di Castalda (fig. 45 et 56). 

Fig. 56.- Coupe 
à travers les 
séries du 
membre basal 
des calcaires 
à silex faci? 
Pignola- 
Abriola. 

1250 . 

1225 . 

Légende : voir 
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A. Argiles à 
blocs. - B. Péli- 
tes. - C. Calcaire 
noduleux. - D. Cal 
caires à silex. - 
E. Tufs volcanique 

---- - - - TT------ 

O 25m 

De la base vers le sommet, on rencontre (fig. 57) : 

(1) au moins 10 rn de pélites à débit écailleiix possédant 
de petits micas blancs leur donnant une couleur gris- 
argenté. Sont présents, à l'intérieur, quelques petits 
blocs de calcaire ; 

( 2 )  5 m de pélites rouges à débit écailleux, quelquefois 
indurées et d'aspect lit6 ; 

( 3 )  3,50 m de calcaire noduleux gris en bancs généralement 
centimétriques s'intercalant avec des lits pélitiques 
verts ; 

( 4 )  3 m de calcaire à rouge, de pélites écailleuses rouges 
et de jaspe rouge ou vert , en petits bancs noduleux ; 

( 5 )  4 m de calcaire gris en bancs légèrement noduleux et de 
pélites vertes interstratifiées dont les bancs diminuent 
d'épaisseur vers le sommet ; 

(6) 1 1  m de calcaire micritique gris en bancs de 10 à 50 cm, 
quelquefois encore légèrement noduleux, alternant avec 
des lits centimétriques de pélites vertes. A la base 
de ce niveau, un échantillon a livré~nantio~nathus 
ziegleri (Diebel), Prioniodina venusta (Huckriede) et 
une forme de Gondole ZSa à rapprocher de Gondole ZZa 
haskchensis Tatge pouvant faire penser ( ? )  au Ladinien 
supérieur voire Carnien inférieur (Vrielynck, comm. 
orale) ; 



( 7 )  1 m de calcaire en petits bancs, par endroits microbré- 
chique, dans lesquels s'intercalent des lits centime- 
triques de pélites vertes ; 

G o n d o l c l l a  noah 

Ozarkod ina  saqinata 
L a d i n i e n  à C a r n i e n  moyS 

( 8 )  6 m de calcaire à silex en bancs de 
10 à 50 cm à rares lits centimétriques 
de pélites vertes. A l'extrême sommet 
de ce niveau, un échantillon a permis 
de récolter une faune de Conodontes 
composée de Neohindeode Z la t r iass ica  
t r i a s s i c a  (Müller) et de GondoZeZLa 
poZygnathiformis Budurov et Stefanov, 
cette deuxième espèce n'étant connue 
que du Cordevol à la base du Jul 
(partie inférieure du Carnien) ; 

( 9 )  un niveau de 1 m de pélites vertes à 
débit schisteux fin surmonté par un 
niveau vert, granoclassé, de 3 cm de 
tuf volcanique ; 

(10) 16 m de calcaire à silex en bancs de 
10 à 30 cm, avec encore quelques minces 
passées pélitiques vertes. Un échantillon 
sommital a permis d'observer Chirodella 
dinodoides ( Tatge , Neohindeode Z la 
t r i a s s i c a  t r iass ica  (Müller) et OzarSo- 
d-ina saginata Huckriede, association de 
Conodontes du Fassan au Jul (Ladinien 
à Carnien moyen) ; 

(11) 1 m de pélites écailleuses vertes à 
débit schisteux surmonté par un niveau 
centimétrique vert de tuf volcanique ; 

(12) au moins 50 m de calcaire à silex 
typique, semblable à celuidécrit pré- 
cédemment avec cependant, encore 
quelques lits centimétriques de pélites 
vertes à la base (sur une dizaine de 
mètres). En se déplaçant vers le som- 
met, les bancs deviennent de plus en 
plus dolomitiques. Dans un banc en 
contact avec le niveau de tuf (Il), 
Chirode Z Za dinodoides (Tatge) , Sondç- 
1,e /l la  noah Hayashi , Prioniodina mue - 7 e- 
r i  ( Tatge et Ozarkodina t o r t i  Lis Tatge 
ont été rencontrés ; GondoZeila voah 
donne un âge carnien 

Fig. 57.- Colonne stratigra- 
phique du membre basal 
de la formation des cal- 
caires à silex faciès 
Pignola-Abriola. 

Légende dans le texte. 



C'est avec l'apparition des premiers bancs de calcaire S.S. au 

Carnien probablement inférieur ou moyen, c'est-à-dire avec l'apparition 

du niveau (12) que je limiterai le membre basal. 

Remarque : des niveaux de tuf volcanique, identiques à ceux décrits ci- -------- 
dessus, ont été rencontrés dans la localité de Moliterno, à 16 km au NNE 

de Lagonegro. Ces niveaux ont été datés du Cordevol à la base du Jul par 

1 'association de GondoleZZa noah Hayashi, GondoZeZZa po2ygnathiformZ.s 

Budurov et Stefanov et GondoleZZa tadpole Hayashi. 

Au microscope, les tuffites révèlent l'association de grands felds- 

paths alcalins probablement de la Sanidine, de phyllites verdâtres ressem- 

blant à de la chlorite, de quartz d'origine volcanique ou détritique, d'opa- 

ques, dlapatite et de zircon, de carbonate et de débris de roche volcanique. 

Le tout montre un granoclassement normal avec les grands feldspaths alca- 

lins en bas passant vers le haut à des minéraux argileux. Après analyse 

chimique, le report des résultats obtenus sur différents diagrammes n'a 

pas permis de trancher nettement entre les différentes séries magmatiques 

dont ces niveaux pourraient être issus, ceci étant probablement dû à la 

nature même de ces niveaux soumis avant dépôt à l'action d'agents dissol- 

vants ayant favorisé les échanges ioniques, notamment ceux de potassium 

et du sodium (cf. fig. 52 à 55). 

Après coloration sélective, l'observation du reste de la série montre 

l'étroite association entre les niveaux dolomitiques et les passées turbi- 

ditiques, ce qui laisse supposer que la dolomitisation ait affecté la sé- 

rie après s'être déposée sous forme de passées turbides. 

Selon les niveaux considérés, la dolomie représente entre O et 20 % du 

volume de la roche mais reste, en moyenne, très faible. 

a2. Le membre sommital - - - - - - - - -  

Les coupes illustrant le membre sommital des calcaires à silex sont, 

faute d'avoir trouvé un profil continu, petites et nombreuses. Résumées 

dans la figure 58, elles ont été levées dans la vallée de "La Fiumarellav 

(7201880) qui recoupe la route Abriola-Anzi près du kilomètre 48. 

De la base vers le sommet, on rencontre (fig. 5 9 )  : 

( 1 )  environ 150 m à 200 m de dolomie massive ou en lits 
de 10 à 40 cm, généralement saccharolde, à silex 
lités blancs, d'aspect ruiniforme et caverneux, de 
couleur grise à jaune soufre, à cassure poudreuse. 





Quelques bancs, microconglomératiques, sont constitués 
dloolites ou de petits morceaux provenant de milieux 
néritiques. Viennent s'intercaler dans cette série 
quelques passées, peu nombreuses, de phlites et de 
marnes verdâtres. Par endroit, des passages latéraux 
de faciès entre "zonew dolomitique et "zonew calcitique 
sont nettement visibles. Lorsqulelle est observable, 
la faune est composée, mise à part celle des microcon- 
glomérats intraformationnels, essentiellement de Cono- 
dontes (comme dans le niveau (12) décrit dans la coupe 
précédente), de Radiolaires qui représentent là encore 
entre 1 à 5 % du volume de la roche, et de filaments, 
probablement des sections de valves de Mollusques. 
Scandone (1972) signale, à la base de ce niveau, Halo- 
bia cassiana et, vers la partie médiane, HaZobia aus- 
triaCa, ~a Zobia superba et HaZobia cf. mo jsisovicsi . 
Au sommet, on passe progressivement à : 

(2) 16 m de dolomie jaune clair, en bancs quel- 
quefois noduleux, de 40 à 50 cm, alternant 
avec des lits de 10 à 20 cm de pélites vert- 
jaune, quelquefois rougeâtres, à débit 
n p ~ ~ d r e u ~ ~  ; 

1 -Som? 
I 

(3) 18 m de dolomie grise, en plaquettes, à lits ~ de silice blanche, alternant avec des pélites 
vertes à jaunâtres à débit écailleux ; 

- 0  

1 (4) 38 m de calcaire dolomitique jaunâtre en 
petits bancs décimétriques, à lits sicileux 
blancs ou bleu-ciel, où s'intercalent des 
lits centimétriques de pélites siliceuses 
jaunes à vertes. 

60ndole l la  
n o r h  

C a r n i r n  

La première coupe s'arrête à ce niveau ; on 

reprend la suite, en aval de la rivière avec : 

( 5 )  8 m de marnes et de pélites jaunes à vertes 
à la base, rouges au sommet, à débit schis- 
teux, contenant quelques petits bancs plus 
siliceux, voire de jaspe ; 

( 6 )  4 m de marnes rouges indurées, quelquefois 
siliceuses, en bancs de 5 à 10 cm et de 
calcaire marneux blanc, micritique, en bancs 
de 5 à 10 cm alternant avec des pélites sili- 
ceuses rouges à débit schisteux ; 

(7) au moins 8 m de marnes jaunes à l'altération, 
vertes à bleues à la cassure, indurées en 
bancs de 10 à 40 cm, par endroit légèrement 
microbréchiques ou siliceuses et de calcaire 
siliceux en bancs de 30 cm, alternant avec 
des bancs de 10 à 20 cm de pélites siliceuses 
vertes à jaunes. 

Fie. 59.- Colonne stratigraphique du membre 
sommital de la formation des calcaires à 
silex faciès Pignola-Abriola. 

Légende dans le texte. 



Ce niveau ( 7 )  met fin à la seconde coupe ; on le retrouve à la base 

de la troisième coupe : 

( 7 )  au moins 10 m de la même alternance que celle décrite 
précédemment ; 

( 8 )  4 m d'une succession de bancs de 30 cm de calcaire 
silico-marneux, vers le haut à silex, micritique ou 
microbréchique, de bancs de 20 cm de marnes rouges 
et de pélites jaunes à vertes, siliceuses, en bancs 
de 1 à 10 cm ; 

(9) 3 m de pélites fortement siliceuses rouges, à débit 
lité grossier ; 

(10) 16 m environ de pélites siliceuses rouges, à passées 
vertes, contenant quelques bancs centimétriques de 
jaspe rouge, vert ou jaune. Après une lacune d1obser- 
vation de 5 m, due au lit de la rivière "La Fiumarellaw, 
on retrouve la même série. L'échantillon 13481, récolté 
dans un des bancs supérieurs, a montré après attaque à 
1'H. F., la présence entre autre de formes nouvelles de 
Radiolaires non encore étudiés. De Wever y a quand même 
reconnu : Archaeospongoprzozwn sp. , Emi Zuvia sp. cf. E.  
c h i c a ,  H~igwnzstra sp. A ,  Hsuwn sp., Mirifusus quadalu- 
pensis  Pessagno, Napora deweveri Baumgartner et Tripo- 
cycZia sp. cf. T.  jonesi (2 coque centi>ale, à très 
petits pores et à épines divergentes distalement) 
associés à des Spumellaires et à des Nacellaires in- 
connus mais correspondant vraisemblablement au Jurassi- 
que moyen ; 

( 1 1 )  4 à 5 m de marnes verdâtres indurées en gros bancs, 
quelquefois microbréchiques ; 

(12) 5 m de pélites siliceuses rouges à débit schisteux 
fin, alternant avec des bancs décimétriques de jaspe 
et les ultimes bancs de calcaire à silex typique . 

C'est sur ce niveau (12)  où sont présents les derniers bancs témoins 

de la sédimentation carbonatée typique que se limite vers le haut le membre 

sommi ta1 . 
*-La coloration sélective de la roche à l'Alizarine Red-S et au Magné- 

son II, ainsi que son observation en lame mince ont permis de montrer 

l'étendue et l'importance de la dolomitisation. 

Celle-ci affecte la majeure partie du membre sommital et particu- 

lièrement, les niveaux turbiditiques fins. En revanche, le sommet de ce 

membre n'est que peu affecté par la dolomitisation, les quelques bancs 

microbréchiques ne l'étant pas. 

En lame mince, les cristaux rhomboédriques de dolomite qui, par 

endroit, se développent à partir de fissures (fig. 601, recoupent fré- 

quemment les structures pré-existantes ou les éléments contenus dans 



la roche. A l'affleurement, les niveaux dolomitiques, d'aspect saccharoIde, 

sans stratification nette, peuvent passer latéralement à des niveaux cal- 

citiques "sainsw, indices habituels des dolomies secondaires. Cependant, 

certaines passées turbiditiques (nettement développées dans la série mais 

généralement oblitérées par la recristallisation) montrent la présence 

de fins lits constitués par l'empilement d'opaques (oxydes métalliques) 

et de grains de quartz plus ou moins arrondis associés à des grains de 

dolomite classés approximativement aux mêmes dimensions que les parti- 

cules de quartz (fig. 60).  Ces niveaux ont dû avoir pour origine des 

sables constitués de grains de quartz et de dolomite transportés et 

déposés ensemble. 

m i c r i t r ( c a l c i t 8  m a q n i s i e n m  veine d r  do lomi te  

cr istaux secondaires - .. > d e  d o l o m i t e  

gra ins  de 
* d i t r i t i q u  

q u a r t z  

dolomite 
ie et de  

Fig. 60.- Schéma des deux 
modes de dolomitisation 
observés dans la série 
carbonatée de Pignola- 
Abriola. 

On y voit à la fois une 
dolomitisation secondaire 

p a r s i e  
turbiditique développée à partir de joints 

et une dolomitisation à partir 
de passées turbiditiques riche 
en sable dolomitique. 
(Schéma d'après plusieurs 
lames minces). 

Les grains de dolomi(t)e se sont habituellement réarrangés en cris- 

taux automorphes souvent ankéritiques ; les grains de quartz ayant été 

recristallisés ou dissous et reprécipités sous forme de petits cristaux 

bipyramidés ou de chailles. 

b. Interprétation -------------- 
La formation des calcaires à silex débute, comme celle du faciès 

Armizzone, par des niveaux noduleux rouges marquant probablement la fin 

de l'ouverture et le début de l'individualisation du bassin de type 

profond. Celui-ci est fortement soumis à l'influence d'apports turbidi- 

tiques et il semble que la dolomitisation se soit développée, au moins 

pour partie, à partir des niveaux turbiditiques riches en dolomie dé- 

tritique, par réajustement et réarrangement de la calcite "autochtoneu. 

Des apports de ce type sont assez rares. On sait que l'érosion de dolo- 

mies aboutit souvent à la formation d'un sable dolomitique qui est 



susceptible d'être transporté et de se déposer. Un transport prolongé 

conduisant à la dissolution des particules dans l'eau de mer (Michard, 

1969), on doit admettre1une position proximale du lieu de sédimentation 

par rapport au lieu d'érosion de la dolomie. 

Par ailleurs, les niveaux tout à fait sommitaux, riches en micro- 

brèches et en microconglomérats, semblent peu ou pas affectés par la 

dolomitisation. Les microconglomérats, constitués d'oolites resédimen- 

tées ou de débris lithiques de type néritique, ne montrent jamais de 

trace de dolomitisation primaire et sont ordinairement calcitique. Ces 

niveaux ne peuvent donc pas provenir de la même source que celle ali- 

mentant les passées turbides, mais proviennent vraisemblablement d1au- 

tres séries, elles aussi proximales, mais non dolomitiques. 

Il y aurait donc deux types d'apports : 

- des apports dolomitiques, de type turbiditique fin, pré- 
sents dans l'ensemble de la série carbonatée ; 

- des apports plus grossiers dloolites remaniées et d'ex- 
traclastes de type haut-fond, cantonnés au sommet de la série. 

c. Conclusion ---------- 
D'une épaisseur de 350 à 400 m, la série débute probablement au 

Ladinien supérieur, sûrement au Carnien inférieur, par des niveaux 

noduleux rouges. Au-dessus, intercalés dans la base de la série, quel- 

ques rares niveaux de tuffites représentent les vestiges d'un régime 

volcanique carnien inférieur et moyen. Le reste de la série, mis à 

part les microbrèches sommitales, a subi une dolomitisation propagée 

à partir d'apports turbides de dolomie détritique provenant des plates- 

formes bordières. 

Au sommet de la série, des niveaux microconglomératiques, peut- 

être datés du Dogger ( ? ) ,  mais provenant d'une autre source que la 

précédente, constituent un passage progressif de la sédimentation 

carbonatée à la sédimentation siliceuse. 

3. La formation des radiolarites 

La formation repose en concordance, par l'intermédiaire de ni- 

veaux microbréchiques, sur celle des calcaires à silex. L'âge de la 

série fut précisé en 1971 par Bronnimann, Durand-Delga et Grandjacquet 



qui rencontrèrent, environ 35 m sous le sommet, un niveau contenant des 

Foraminifères remaniés qu'ils attribuèrent au Malm supérieur. 

a. Les coupes ---------- 
Celles-ci font suite aux coupes illustrant la formation des cal- 

caires à silex, dans la vallée de "La Fiumarellan (fig. 58). Les cal- 

caires à silex se terminant sur le niveau (121, les radiolarites débu- 

tent avec le niveau (13) de la coupe 4. 

De la base vers le sommet, on rencontre (fig. 61) : 

(13) 20 m de pélites siliceuses rouges à débit 
schisteux fin, de jaspe rouge ou vert en 
bancs de 5 à 10 cm concentrés à la base, 
de bancs ou de petites lentilles de cal- 
caire microbréchique à microconglomérati- 
que et de marnes rouges ou vertes indurées 
en bancs de 10 à 20 cm ; 

(14) un niveau de 14 m composé de 6 m de jaspe 
rouge en bancs de 5 cm alternant avec des 
marnes indurées rouges à débit schisteux, 
en bancs de 20 cm ; une lacune de 5 m, due 
au lit de la rivière, interrompt la série 
mais on retrouve 3 m de marnes indurées 
rouges et de jaspe rouge ; 

(15) 12 m d'une alternance irrégulière de jaspe 
en bancs plus ou moins lenticulaires de 
5 à 10 cm en moyenne et de pélites sili- 
ceuses rouges à débit schisteux fin, en 
bancs de 20 cm. Sont encore présents 
quelques rares bancs de marnes indurées 
vertes ou jaunes ; 

( 1 6 )  25 m de pélites à débit schisteux très fin, 
de couleur rouge ou verte, constituant un 
bon niveau repère ; 

(17) 10 m de pélites fortement siliceuses rouges, 
à débit lit6 grossier. A la base, un niveau 
de jaspe (&ch. 11482) a fourni quelques 
Radiolaires attribuables au Jurassique 
supérieur-Crétacé basal (fig. 62) (planche 3, 
photos 3 et 4). 

La coupe se termine avec la base du 

niveau (18) ; enfin, avec la cinquième et der- 

nière coupe de la figure 58 , on retrouve : 

Fig. 61.- Colonne 
stratigraphique 
de la formation 
des radiolari tes 
faciès Pignola- 
Abriola. 

Légende dans le texte. 



( 1 8 )  un n i v e a u  d ' e n v i r o n  20 m d e  p é l i t e s  s i l i c e u s e s  r o u g e s  
à d é b i t  g r o s s i e r ,  p l u s  ou moins c a c h é e s  p a r  l e s  a l l u -  
v i o n s  r é c e n t e s  d e  l a  r i v i è r e  ; 

( 1 9 )  7 à 8  m d e  j a s p e  b l a n c  à v e r t ,  en bancs  d é c i m é t r i q u e s ,  
a l t e r n a n t  avec  d e s  p é l i t e s  f o r t e m e n t  s i l i c e u s e s  v e r -  
t e s ,  à d é b i t  l i t 6  g r o s s i e r  ; 

( 2 0 )  11 m d e  p é l i t e s  s i l i c e u s e s  r o u g e s ,  à d é b i t  s c h i s t o -  
é c a i l l e u x  g r o s s i e r ,  en  bancs  d e  30 à 50 cm, a l t e r n a n t  
a v e c  d e s  bancs  d e  2  à 6  cm d e  j a s p e  b l e u - v e r t  ; 

( 2 1 )  12 m d ' u n e  s u c c e s s i o n  d e  bancs  d é c i m é t r i q u e s  d e  j a s p e  
g r i s - v e r t  e t  d e  p é l i t e s  s i l i c e u s e s  v e r t e s  à rouges  
à d é b i t  g r o s s i e r  ; 

( 2 2 )  35 à 40 m d e  j a s p e  h o l o s i l i c e u x ,  en bancs  d é c i m é t r i -  
q u e s  rouge  s a n g ,  q u e l q u e f o i s  v e r t s  à gris, où s ' i n t e r -  
c a l e n t  d e s  minces l i t s  p é l i t i q u e s .  Dans un d e s  bancs  
sommitaux, probablement à l ' é t a t  remanié ,  Bronnimann 
e t  a l .  ( 1971 ) o n t  r e n c o n t r é  ProtopeneropZis s t r i a t a ,  
hbyrinthina mirabi Zis , Nodophta ZmZdiwn jurassicum , 
Coscinoconus alpinus,  a i n s i  q u e  d e s  s e c t i o n s  d e  Tro- 
c h o l i n e s ,  l ' e n s e m b l e  é t a n t  a t t r i b u é  a u  Malm s u p é r i e u r ,  
p e u t - ê t r e  a u  Kimméridgien. L ' é c h a n t i l l o n  12381, a u  
sommet du n i v e a u ,  m'a pe rmis  d ' o b s e r v e r  une f a u n e  d e  
R a d i o l a i r e s  q u i  p e u t  ê t r e  a t t r i b u a b l e  a u  Tithono-Valan- 
g i n i e n  ( f i g .  6 2 )  ; 

( 2 3 )  15 m d e  j a s p e  à R a d i o l a i r e s  rouge  ou v e r t ,  en bancs 
d e  1 à 5 cm, a l t e r n a n t  avec  d e s  p é l i t e s  s i l i c e u s e s  
r o u g e s  ; 

( 2 4 )  9  m d e  p é l i t e s  s i l i c e u s e s  r o u g e s  i n d u r é e s ,  en bancs 
d e  5  cm e n v i r o n ,  a l t e r n a n t  a v e c  d e s  j a s p e s  décimé- 
t r i q u e s  rouges  ; 

( 2 5 )  5  m d e  p é l i t e s  s i l i c e u s e s  r o u g e s ,  en bancs  de  1 à 
10 cm e t  d e  j a s p e  rouge en bancs  de  5 à 10 cm ; 

( 2 6 )  5 m d e  p é l i t e s  s i l i c e u s e s  r o u g e s ,  en bancs  de  20 à 
60 cm, a l t e r n a n t  avec  d e s  bancs  d é c i m é t r i q u e s  de  
j a s p e  rouge .  L ' é c h a n t i l l o n  11682 B ,  r é c o l t é  parmi 
l e s  d e r n i e r s  bancs  d e  j a s p e ,  a l i v r é  une faune  de  
R a d i o l a i r e s  du Kimméridgien à B e r r i a s i e n  ( f i g .  62)  
( p l a n c h e  3 ,  p h o t o s  5 à 9 ) .  

L ' o b s e r v a t i o n  p l u s  d é t a i l l é e  de  l a  s é r i e ,  notamment en  lames minces ,  

n ' a  p a s  montré d e  f a i t s  nouveaux ; l e  m i c r o f a c i è s  r e s t e  s i m i l a i r e  à c e l u i  

d e s  a u t r e s  u n i t é s .  

I n t e r p r é t a t i o n  -------------- 
A l o r s  que pour l e s  f a c i è s  du Lagonegro 1, Armizzone ou Sasso  d i  

C a s t a l d a ,  l a  fo rmat ion  r a d i o l a r i t i q u e  n e  d é p a s s a i t  g u è r e  l a  s o i x a n t a i n e  

d e  m è t r e s ,  l a  s é r i e  a t t e i n t ,  i c i ,  n e t t e m e n t  p l u s  d e  200 m. Le t a u x  de  

s é d i m e n t a t i o n  e s t  d e  beaucoup s u p é r i e u r  à c e l u i  d e s  a u t r e s  f a c i è s .  En 

e f f e t ,  un b r e f  c a l c u l  e f f e c t u é  e n t r e  l e  n iveau  ( 1 7 ) ,  a y a n t  pour l i m i t e  



N" Echantillon 

Radiolaires 

11482 

Archaeospongoprunum sp. 

Obesocapsula sp. 

Tritrabs worzeli (Pessagno) 

12381 

Archaeospongoprunurn sp. 

Podobursa sp. 

Triactoma sp. aff. T. echiodes 

11682 B 

Archaeodictyornitra apiara (~Üst) 

Archaeodictyomitra cf. rigida Pessagno 

Erniluvia sp. a££. E. orea 

Obesocapsula sp. cf. O. cetia 

Fig. 62.- Répartition stratigraphique des Radiolaires reconnus par échantillon. 

Oxfordien 

1 1 

Obesocapsula morroensis Pessagno 

Paronaella (? )  diamphidia Foreman 

Podocapsa amphitreptera Foreman 

Podocapsa sp. a££. P. amphitreptera 

Praeconocaryamma sp. 

Pseudodictyomitra sp. 

Remarque : lorsque la barre de répartition stratigraphique est surmontée d'un -------- 
nom d'espèce, il s'agit de la répartition de cette espèce et non du spécimen 
rencontré dans l'échantillon. 

I Paronaella (? )  diamphidia Foreman II I 

I E. orea 

1 

I 

Kimméridgien 

I 1 

- - - -  

T. echiodes 

I 
O. cetia v7 I I I I 

Tithonique 

I I 

Berriasien 

I I 



d 'âge inférieur 1 'Oxfordien supérieur (&ch. 1 14821, et le niveau (26) , 
ayant pour limite d'âge supérieur le Berriasien supérieur (éch. 11682 B), 

nous permet d'évaluer la valeur minimale du taux de sédimentation. Celle- 

ci est de l'ordre de 10 m / K  alors qu'elle avoisine 0,7 m / E  pour les 

séries similaires des faciès distaux, ce qui représente ici un taux de 

sédimentation 15 fois plus important. Ce fait serait principalement dû, 

non pas à une plus grande productivité biologique dans ce secteur (les 

niveaux uniquement formés de jaspe à Radiolaires n'étant pas plus nom- 

breux) mais aux apports détritiques plus importants, se présentant sous 

forme de pélites ou de microbrèches. 

Un deuxième point important à souligner est que, si l'on recalcule 

approximativement l'âge de la base de la formation à partir de ce taux 

de sédimentation, en admettant llhomogénéité de la quantité d'apport dé- 

tritique, on obtient une valeur moyenne de 146 = c'est-à-dire correspon- 
dante à ltOxfordien moyen. Cet âge est conforté par la présence de niveaux 

sous-jacents attribués au Dogger (niveau (10)  des calcaires à silex). 

au plus Berriasien sup. 
( Y  126 m) 

Fig. .63.- Estimation 
relative de la 

Même si l'on peut critiquer les méthodes employées, en considérant 

les erreurs induites par l'approximation faite sur les âges, les épais- 

seurs et les taux de sédimentation, on doit admettre un diachronisme 

plus ou moins évident entre l'apparition du faciès radiolaritique pour 

les séries du Lagonegro 1 (séries distales d'âge Norien moyen à la base) 
a--,. 

{ ,.."clî; et celles, plus proximales, qui nous intéressent. L'apparition des ra- , 
diolarites ayant été attribuée, pour le Lagonegro 1, à un enfoncement CA': 
relatif du bassin sous la surface de compensation des carbonates, nous 

sommes confrontés à deux hypothèses pour expliquer le diachronisme : 

140m 

700m 

base de la 
formation des 

J x ~ é d . =  140/(140-126)- l o m / ~ ~  radiolarites. 

-au moins Oxfordien sup. - (- 140 Fa) 

Y 
1-Oxfordien c l 4 6  ru = 20+l26 -20 & 20Cd(lCm/%) 



Ire hypothèse (fig. 64) : initialement, la profondeur du ------------- 
bassin était en tout point la même, le bassin s'est ensuite 

enfoncé par approfondissement d'abord des unités distales 

puis de celles plus proximales, donc suivant un axe de ro- 

tation. 

Lagonegro 1 Pignola-Abriola Ldgonegro 1 Pignola-Abriola 

Fig. 64 

2e hypothèse (fig. 65) : l'enfoncement relatif du bassin ------------ 
sous la C. C. D. s'est effectué de façon homogène ; mais 

le bassin était plus profond pour les séries distales que 

pour les séries proximales. 

Lagonegro 1 Pignola-Abriola Lagonegro 1 Pigiola-Abriola 

I I _I+ I 

Fig. 65 

Mais alors que pour la première hypothèse, une intervention tecto- 

nique est obligatoire pour faire pivoter verticalement le bassin-bloc 

(mouvement dont on n'a pas l'écho), la seconde hypothèse n'en nécessite 

pas de réelle ; d'autre part, cette seconde hypothèse, plus plausible, 

rend compte d'un profil en pente qui peut représenter celui d'un delta 

dont on a déjà détecté la présence. 

c. Conclusion ---------- 
D'une épaisseur légèrement supérieure à 200 m, la formation 

radiolaritique est composée de nombreux niveaux pélitiques, plus ou 

moins siliceux, où s'intercalent des bancs de jaspe à Radiolaires. La 

base, riche en lentilles microconglomératiques, a un âge "estiméll ox- 

fordien, ce qui fait apparaître un diachronisme avec le faciès du 

Lagonegro 1. Ceci peut s'expliquer, ainsi que le taux élevé de sédimen- 

tation, par une position du lieu de sédimentation initialement moins 

profonde et plus proximale des sources détritiques. 



Au Jurassique terminal probablement, le dépôt du flysch Galestri 

met fin à la sédimentation siliceuse. 

4. La formation du flysch Galestri 

Elle est formée par les mêmes alternances marno-calcaires décrites 

précédemment mais où s'intercalent des niveaux relativement nombreux de 

microbrèches. Celles-ci, de même nature que les microbrèches de la forma- 

tion des radiolarites, renferment à leur base (Bronnimann et al., 1971) 

Protopenerop lis striata , Nauti loculina oo Zithica , Coscinoconus a lpinus , 
ainsi que de nombreuses autres sections de Trocholines. 

Reposant en concordance sur les niveaux Tithonique à Berriasien 

des radiolarites, le sommet de la formation demeure inconnu. Le passage 

de la sédimentation siliceuse à la sédimentation flyschoIde qui s'effectue 

sur quelques mètres, peut encore être interprêté comme un "brusqueN enfon- 

cement de la C. C. D. sous le bassin. 

5. Le faciès Pignola-Abriola, Récapitulatif (fig. 66) 

La formation du Monte Facito, du Trias moyen, contient les niveaux 

les plus anciens. Elle est représentée par une formation à blocs sembla- 

ble à celle de faciès Armizzone, mais possédant en plus ici quelques 

récifs autochtones et quelques pillow-lavas de signification incertaine, 

à rattacher sans doute à l'ouverture du bassin. 

Du Trias supérieur au Jurassique moyen, s'installe un régime car- 

bonaté de type plus profond. Il débute par des niveaux noduleux rouges 

Ladinien supérieur passant au Carnien à des calcaires contenant quelques 

niveaux tuffitiques dernières manifestations volcaniques, puis à une 

série de 300 m environ de dolomie probablement d'origine détritique. 

Cette formation de calcaire (dolomitique) à silex, de type turbiditique, 

proximale, passe au Dogger-Malm par l'intermédiaire de niveaux micro- 

bréchiques, aux niveaux pélitico-jaspeux encore riches en venues ter- 

rigènes, constituant la formation des radiolarites. Elle s'étend sur 

plus de 200 m jusqulau Tithonique-Berriasien, avant les premières venues 

marno-calcaires de la formation du flysch Galestri. 



Fig. 66.- Litholog 
récapitulatif 
du facies 
Pignola- 
Abriola. 

Légende : voir 
Introduction. 



VI. LE FACIES SAN FELE (fig. 67) 

Les séries de faci-ès San Fele constituent les dernières' séries 

--typéesn du bassin, présentes à l'affleurement. Ordonnées en formations 

de même trâme que celles décrites précédemment, ces séries ne se ren- 

contrent qu'à llextrême Nord de la zone lucanienne, aux alentours de 

la petite bourgade de San Fele. 

Les séries furent initialement reconnues et décrites par Scandone 

(1967) puis par Mattavelli et Novelli en 1968 ; leur attribution aux 

unités du Lagonegro, d'abord discutée, fut enfin admise (Scandone, 

1967 b ; Ogniben, 1969).  

Aucune formation de type Monte Facito nla été reconnue jusqulà 

présent et les niveaux les plus bas se rencontrent dans la formation 

des calcaires à silex. La stratigraphie sera mise en évidence par la 

coupe continue levée dans le lit du torrent Bràdano à laquelle vien- 

dront stadJoindre des observations plus ponctuelles effectuées sur le 

mont Fieno (cf. carte). 

1. La formation des calcaires à silex 

Le substratum de la formation des calcaires à silex n'a jamais 

été rencontré ; aussi, la coupe débute-t-elle dans le membre sommital. 

Par corrélation avec le faciès Pignola-Abriola, Scandone (1972) date 

la formation du Trias supérieur. 

a. La coupe -------- 
Elle se situe dans le canyon creusé par le torrent Bradano 

(fig. 68) qui prend sa source quelques kilomètres en amont (455/197).  

On y rencontre, de la base vers le sommet (fig. 69) : 

( 1 )  au moins 100 m de dolomie souvent massive, quelque- 
fois litée en gros bancs, saccharoIde, blanche à la 
cassure, jaune à llaltération. L'ensemble est soit 
altéré et d'aspect caverneux, à cassure poudreuse, 
soit massif, très dur, affleurant en falaise. Des 
silex blancs, plus ou moins bien lités, se rencon- 
trent dans ces niveaux où aucun fossile n'a pu être , * 
dégagé ou reconnu ; . * # .  

( 2 )  un niveau de marnes massives de 40 à 50 m, de couleur 
bleue, jaune à l'altération, plus ou moins bien con- 
solidé. Dans ce niveau, sont largement représentées 
des petites lentilles ou des miches microcongloméra- 
tiques à bréchiques contenant des débris de roches 





néritiques, principalement de type oolitique ou des 
oolites remaniées et granoclassées. Un échantillon 
récolté dans la matrice marneuse a permis de cons- 
tater la présence de nombreuses sections de Luca- 
sella (~egendorffina) cayeuxi (Lucas) (~lanche 2, 
photos 1,2 et 3) ; leur aspect dépourvu de gangue 
et non altéré conduit à penser qu'il s'agit de 
fossiles déplacés peu remaniés. Cette forme permet 
de dater la partie médiane du niveau (15 m avant le 
sommet) au moins du Toarcien supérieur (Bassoulet 
et Fourcade, 1979) ; 

Fig. 68.- Coupe de l'unité de San Fele dans le torrent Bradano. 

Légende : voir texte. 

A. Jaspe (a. enbancs ; b. en bancs noduleux). - B. Pélites (a. 
siliceuses; b.nonsilicei~ses). - C. Calcaire (a. microbréchique ; 
b. bréchique). - D. Calcaire dolomitique. - E. Marnes à miches. - 
F. Dolomie stratifiée. - S. Dolomie massive. 

( 3 )  8 3 10 m de dolomie siliceuse cristalline, à silex 
bleutés pseudo-lités ou en rognons. Dans ces bancs 

(1< ' 
de 60 cm à 3 m d'épaisseur, s'intercalent des ni- :. . * 

, . 
veaux microbréchiques classés de même type que ceux . i 

décrits précédemments, riches en sections de Proto- *. 

peneroplis s t k a t a  Weynschenk (planche 2, photo 
6). Mais ici, contrairement à la forme décrite aupa- 
ravant, ProtopensropZis s t r i a t a  apparaît non seule- 
ment déplacé mais aussi remanié : ce fossile est quel- 
quefois au coeur d'oolites elles-mêmes granoclassées 
(planc9e 2, photo 4) ; 



(4) 8 m d'une alternance de pélites siliceuses bleues, 
microbréchiques, indurées en lits décimétriques et 
de dolomie cristalline, plus ou moins siliceuse, en 
bancs de 0,50 à 1,50 m ; 

Mt. F i e n o  

Psrudocqclrm. sp. 

(5) 10 m de calcaire dolomi- 
tique siliceux, en gros 
bancs de 2 m et plus, a 
silex bleutés Pites, con- 
tenant quelques passées 
microbréchiques encore 
riches en sections de 
Protopenerop lis str ia  t a  
remaniées (au coeur d'oo- 
lites), et quelques lits 
pélitico-siliceux bleus ; 

( 6 )  10 q d'une alternance 
régulière de bancs de 
dolomie fortement sili- 
ceuse d'une trentaine 
de centimètres d'épais- 
seur, à nombreux silex 
lités bleus, et de bancs 
de même épaisseur de 
pélites siliceuses bleues ; 

(7) 8 m de dolomie cristalline 
en bancs de 50 cm à 2 m. a 
nombreux silex bleutés en 
lits. A l'intérieur de ces 
bancs, des passées finement 
granoclassées mettent en 
évidence des laminations 
et des convolutes largement 
développées ici : 

( 8 )  4 à 5 m de calcaire dolo- 
mitique jaunâtre, en bancs 
de 30 à 50 cm, alternant 
avec des lits de 30 a $0 cn 
de phlites siliceuses ver- 
tes ; 

Fig. 69.- Formation des calcai- 
res à silex faciès San 
Fele. 

Légende dans le texte. 

( 9 )  environ 25 m de calcaire dolomitique jaunâtre, micro- 
cristallin, en bancs de 58 cm à 1,50 m, à lits de 
silex bleus, où viennent s'intercaler des microconglo- 
mérats oolitiques, riches en Protcpenerovlis s t r i a t a  
remaniés et en débris charbonneux. Sur la surface 
supérieure de certains bancs, sont visibles, en 
outre, des rides de courant de type linguoîde (cf. 
fig. 72!, des figures de bioturbation (bilobites, 
fucdi.de ou chondrites, etc. . . 1 ' ; 



(10) 8 m d'un niveau marneux bleu-vert, nslumpéw, à l'inté- 
rieur duquel sont visibles un grand nombre de lentilles 
noduleuses de calcaire microbréchique ou.de dolomie 
blanchâtre. 

C'est sur ce niveau, où sont représentées les dernières manifestations 

de la sédimentation carbonatée autochtone ( =  niveau de dolomie) que je limi- 

terai le sommet de la formation. 

*-L'observation du microfaciès fait apparaître, notamment au sein des 

niveaux conglomératiques où le phénomène est plus visible, que, postérieu- 

rement au dépôt de la roche, s'est développée une silicification secondaire. 

Celle-ci affecte plus ou moinsintensémenttous les niveaux de la formation 

mais se localise particulièrement dans les niveaux sommitaux. La silicifi- 

cation, en ce qui concerne les niveaux microconglomératiques, a d'abord 

attaqué la matrice pour se propager ensuite jusque dans les oolites. Celles- 

ci peuvent être épigénisées en quartz ou, plus souvent, en calcédoine qui 

se développe aussi dans la matrice ainsi qu'un gel siliceux amorphe ( ? )  

dont elle semble issue par recristallisation. 

Enfin, tardivement par rapport à la silicification, une dolomitisa- 

tion a envahi l'ensemble de la roche et des niveaux. Les cristaux de dolo- 

mite se présentent alors sous forme de losanges (sections de rhomboèdres) 

qui recoupent fréquemment les structures préexistantes de la roche, notam- 

ment les oolites, et se surimposent à la silicification secondaire (fig. 70). 

Fig. 70.- Schéma montrant 
la chronologie des 
transformations subiez 
par la roche dans 1î 
formation des calcaires 
à silex faciès San Fele. 
(D 'après plusieurs laies 
minces) . 

L'intensité de la dolomitisation ne m'a pas permis de dire si elle 

s'était développée à partir de passées turbiditiques ayant amené des sa- 

bles dolomitiques (comme c'est le cas pour le faciès Pignola-Abrisla), 

ou a partir d'un fluide magnésien ayant percolé au travers de la roche. 



b. Interprétation -------------- 
Trois faits importants méritent d'être considérés : 

Tout d'abord, au sujet de la dolomitisation, deux corps s'individua- 

lisent : 

- le corps basal, constitué par une série monotone de dolomie 
massive ; 

- le corps sommital, correspondant aux couches de transition 
formées de niveaux fréquemment microconglomératiques, dolomitisés tardive- 

ment. 

-En ce qui concerne le corps basal, la dolomitisation s'est développée 

de façon si intense qu'elle a oblitéré toutes les structures préexistantes. 

Il est donc impossible de préciser si la dolomitisation s'est directement 

produite lors du dépôt, ce qui supposerait un milieu restreint de sédimen- 

tation (peu probable), ou si elle s'est développée à partir de sables dolo- 

mitiques ou par percolation souterraine de fluides magnésiens. Ces deux der- 

nières hypothèses, qui semblent les plus probables, sous-entendent la pré- 

sence d'un milieu amont où se formerait effectivement de la dolomie pri- 

maire. Ce milieu serait différent de celui ayant alimenté les niveaux 

microconglomératiques dans la mesure où la partie sommitale n'a pas subi 

une dolomitisation aussi intense. Les niveaux microbréchiques montrent 

qu'ils ont subi une dolomitisation tardive après une silicification pro- 

bablement diagénétique, per descendwn, la silice pouvant provenir de la 

formation siliceuse radiolaritique sus-jacente. Aucune fissure à remplissage 

de dolomite n'ayant été détectée d'une part et la plate-forme alimentant les 

niveaux microbréchiques ne formant que des roches calcaires d'autre part ; 

il faudrait rechercher l'origine de la dolomite dans une éventuelle zone 

restreinte, située en amont (fig. 7 1 ) .  

Abriola" 

Fig. 71.- Origine possible 
de la dolomie des for- 
mations proximales de 
San Fele et de Pignola- 
Abriola. 



-11 faut ensuite souligner l'importance des niveaux microcongloméra- 

tiques et microbréchiques. Ceux-ci se localisent dans le corps sommital 

de la formation et correspondent à des apports proximaux peut-être liés 

à un enfoncement du bassin. Ils se répartissent suivant des bancs géné- 

ralement très épais (plusieurs mètres) contenant des particules détri- 

tiques de la taille d'arénite ou plus souvent de rudite. Les surfaces de 

stratification des bancs sont souvent bien marquées et on n'observe pas 

de passage transitionnel entre ces gros bancs microbréchiques et les 

éventuels niveaux pélitico-argileux qui les surmontent. La surface supé- 

rieure de stratification peut présenter des figures de courants (fig. 721, 

des traces de bioturbation ou des empreintes végétales ; végétaux que l'on 

peut d'ailleurs retrouver à l'intérieur même du banc sous forme de débris 

charbonneux. Des stratifications obliques ou des structures en flammes 

sont aussi visibles à l'intérieur des bancs détritiques. D'autres niveaux 

de ce type correspondent à de vastes lentilles ou encore à des slumps. 

Cet ensemble d'observations effectuées sur le terrain pourrait s'appliquer 

à des faciès sédimentaires tout à fait proximaux de type cône interne à 

suprafan chenalisé (sans toutefois avoir remarqué la présence nette de 

chenaux) (Boirie et Souquet, 1979 ; Mutti, 1977). 

t N 6 0 -  

x pachc d 'arg i le  Y 

Fig. 72.- Allure de la surface supérieure de certains bancs de 
calcaire faciès San Fele. 

En vue perspective : ride de courant de type linguofde. ------------------ 
En coupe : noter la direction du courant et la présence des poches -------- 
d'argiles. 

(D'après photographie). 

-Enfin, il faut remarquer l'extension, vers le haut, de la formation 

des calcaires à silex. Celle-ci, on s'en souvient, disparaissait dans le 

Lagonegro 1 (faciés distal) vers le Norien voire le Rhétien, pour laisser 

place à la sédimentation siliceuse des radiolarites interprétée alors 



comme un enfoncement relatif du bassin sous la C. C. D. Pour les faciès 

plus proximaux de Pignola-Abriola, on avait suspecté le conunencement de 

la sédimentation typiquement siliceuse beaucoup plus tard, durant le 

Dogger probablement. Pour ces faciès proximaux de San Fele, le fait se 

confirme avec la présence dans la base des couches de transition calcai- 

res à silex-radiolarites de LucaselZa c a y e d ,  et de nombreux fragments 

remaniés de PPotopeneropZis s t m a t a  datant ces niveaux d'au moins ltAa- 

lénien. 

c .  Conclusion ---------- 
De base inconnue, la formation des calcaires à silex débute par 

une centaine de mètres de dolomie massive suivie, au moins à partir de 

ltAalénien, par une série de transition de 100 m composée d'une alter- 

nance de bancs siliceux, dolomitiques et pélitiques, où s'intercalent 

de nombreux niveaux microbréchiques. Les passées détritiques, amenées par 

des courants turbides, se seraient déposés dans un environnement deltaïque 

proximal de type cône interne à suprafan chenalisé. 

Le sommet de la série passe à la formation des radiolarites. 

2. La formation des radiolarites 

Reposant stratigraphiquement sur celle des calcaires à silex, la 

formation fut d'abord rattachée à l'ensemble du Jurassique (Tacoli et 

Zoja, 1957 ; Scandone, 1971). Son âge a été, par la suite, précisé par 

Bronnimann, Durand-Delga et Grandjacquet (1971) qui datèrent du "Dogger 

probableft un niveau microconglomératique situé une trentaine de mètres 

au-dessus du début de la formation et qui attribuèrent, par corrélations 

latérales et par datations, les premiers niveaux du flysch Galestri sus- 

jacent au sommet du Malm-Néocomien. 

a. La coupe -------- 
La coupe des radiolarites poursuit celle des calcaires à silex 

dans le lit du torrent Bràdans (fig. 68). De la base de la formation 

vers le sommet, on recoupe (fig. 73) : 

( 1 1 )  un niveau de 13 rn composé de bancs centimétriques, 
légèrement noduleux, de jaspe noir ou vert, de péli- 
tes siliceuses à fortement siliceuses vertes, et de 
quelques bancs lenticulaires de calcaire microcon- 
glomératique (surtout concentrés à la base du niveau). 



Les échantillons 15181 (récolté daris le premier banc de 
jaspe) et 15081 (récolté dans un banc de jaspe une 
dizaine de mètres au-dessus) ont livré une faune très 
riche en Radiolaires dont l'association caractérise 
llOxfordien moyen (15081) (cf. fig. 74) ; 

15181 d Oxfordien s y p d  
Kimrnér idqien inf. 

Fig. 73.- Formation des 
radiolarites, faciès 
San Fele. 

Légende dans le texte 

(12)  4 m d'une alternance de bancs 
de 20 à 60 cm de calcaire sili- 
ceux microconglomératique à 
oolites remaniées, contenant des 
silex lités et des lits décimé- 
triques de pélites fortement 
siliceuses vertes. Parmi les 
oolites et notamment au coeur 
de celles-ci ont été reconnues 
des sections de Protopeneroplis 
s t r i a ta  remaniées ; 

(13) 16 m de pélites fortement sili- 
ceuses où s'intercalent des bancs 
centimétriques de jaspe bleu et 
des bancs lenticulaires de cal- 
caire siliceux microcongloméra- 
tique à oolites remaniées. C'est 
probablement dans un de ces bancs 
que Bronnimann e t  al. (1971) ren- 
contrèrent Dictyoconus (Lucase! la 
cayeuxi et lllauti Zoculina ool i th ica 
dont l'association fut attribuée 
au Dogger. 
L'échantillon 14981, récolté 10 m 
environ sous le sommet du niveau, 
a permis de mettre en évidence 
une population de Radiolaires pouvant 
correspondre au Malm (cf. fig. 74) : 

(14) un niveau siliceux de 7 à 8 m 
constitué de bancs épais (pouvant 
aller jusqulà 3 m) de calcaire à 
silex bréchique à éléments de 
calcaire néritique parmi lesquels 
ont été observées en lames minces 
des sections de Protopeneropiis 
s t m a t a  remaniées (déjà observées 
avec Dictyoconus (Picase i Za 
cayeuxi par Bronnimann e t  a 2 . , 
1971) ; 

( 1 5 )  une alternance de 12 m de pélites siliceuses et de jaspe 
en bancs noduleux,voire lenticulaires, où s'intercalent 
de vastes lentilles de calcaire siliceux micrograveleux 
à oolites remaniées. 
Dans lléchantillon 14881, pris dans un banc de jaspe 
3 m au-dessus de la base, ont été récoltés des Radio- 
laires dont l'âge peut correspondre au Malm, voire au 
Kimméridgien (cf. fig. 74) ; 



(16) 6 m de calcaire à silex bréchique à microbréchique, 
complètement silicifié, en gros bancs lenticulaires 
pouvant atteindre 3 m, et de jaspe noduleux décimé- 
trique. Parmi les éléments de la brèche ont été re- 
connus, en lames minces, des fragments de roches 
néritiques à Protopeneroplis s t r i a t a  (peu remaniés) 
et à Galéanelles, probablement Galeanella panticae 
(beaucoup plus remaniés) (planche 1 ,  photo 5 )  ; 

(17) environ 15 m de jaspe noir, en bancs noduleux décimé- 
triques, alternant avec des pélites fortement sili- 
ceuses vertes ; 

(18) un niveau de 25 m composé en majeure partie de jaspe 
noir en bancs noduleux de 10 cm environ alternant 
avec des pélites fortement siliceuses, verdâtres à 
bleuâtres, où s'intercalent des bancs lenticulaires 
d'une cinquantaine de centimètres en moyenne de cal- 
caire siliceux microbréchique a bréchique. Ces bancs 
microbréchiques furent attribués au Malm supérieur- 
Kimméridgien par Bronnimann e t  a l .  (1971) grâce à 
l'association de fragments de Protopeneroplis s t r i a t a ,  
Labyrinthina mirabi l i s  , Coscinoconus a Zpinus et d 'au- 
tres sections de Trocholines ; 

(19) 5 m de jaspe bleu-vert, en bancs lenticulaires de 5 
à 10 cm ; 

(20) 7 m d'une alternance de jaspe bleuté en bancs décimé- 
triques et de pélites siliceuses vertes à rouges en 
bancs de 10 cm ; 

(21) 6 m de pélites rouges fortement siliceuses en bancs 
nodulo-lenticulaires de 10 cm alternant avec des 
bancs noduleux de 5 à 20 cm de jaspe ; 

(22) 2 à 3 m de calcaire microbréchique silicifié, en bancs 
de 20 à 60 cm ; 

(23) 6 m d'une alternance de bancs décimétriques, noduleux, 
de jaspe rouge-sang et de pélites siliceuses ; 

(24 )  une passée de 2,5 m de calcaire micrograveleux à 
graveleux, complètement silicifié, et de pélites si- 
liceuses ; 

( 2 5 )  10 m de jaspe vert à bleu , rouge à la base, en 
bancs de 5 à 10 cm, à interlits centimétriques de 
pélites vertes. 

Ce sont ces derniers bancs de jaspequilimitent vers le haut la 

formation des radiolarites. 

*-L'attaque à l'acide fluorhydrique dilué à 10 % (cf. De Wever et a l . ,  

1978) des jaspes a permis de dégager (surtout dans les niveaux basaux) 

une faune abondante de Radiolaires. Celle-ci, après examen à la loupe 

binoculaire, montre une population d'individus dont le dimorphisme avec 

des espèces semblables et déjà décrites était très prononcé (Foreman, 

1975 ; Pessagno, 1977 ; Baumgartner, 1980 ; Baumgartner e t  a l . ,  1980 ; 

Kocher, 1981) (planche 3, photos 10 à 33) .  



Sans parler obligatoirement d'espèces nouvelles, ces nouveaux types, 

bien que nous fournissant certaines indications, ne peuvent pas être uti- 

lisés pour préciser la stratigraphie de la formation. Néanmoins, quelques 

espèces ont été reconnues comme typiques par De Wever et permettent alors 

une datation plus précise. C'est ainsi que l'apparition de la formation se 

situe à llOxfordien supérieur-Kimméridgien inférieur voire moyen (fig. 74, 

éch. 15181 et 15081) mais que le sommet de celle-ci n'a pu malheureusement 

être daté faute de Radiolaires en bon état. 

La dolomitisation des niveaux carbonatés n'a pas été aussi intense 

que pour la formation des calcaires à silex ; en contre partie, sa sili- 

cification fut beaucoup plus violente. Alors que pour l'origine de la 

dolomie on reste confronté aux mêmes hypothèses, la silice a pu provenir 

de la remobilisation de l'opale biogénique ou du quartz détritique lors 

de la diagenèse. 

b. Interprétation -------------- 
L'apparition du faciès siliceux peut, comme pourla zone distale 

(unité du Lagonegro Il, être directement rattachée à un enfoncement du 

bassin sous la C. C. D. et ceci d'autant plus qu'elle coïncide avec la 

disparition des bancs de carbonate autochtone. 

Quant au taux de sédimentation de la formation, calculé entre le 

niveau (11) (basal) rattaché à la limite Oxfordien-Kimméridgien et le 

niveau (26) directement au-dessus des radiolarites et daté du Malm supé- 

rieur à Néocomien inférieur (Bronnimann et al., 19711, on s'aperçoit 

qu 'il varie de 14 m / Z  à 9,5 m / E  ( fig. 75 1. Si ce résultat reste compa- 

rable à celui rencontré dans la même formation de faciès Pignola-Abriola, 

il ne traduit en rien un ralentissement notable de la sédimentation 

comme c'était le cas pour le Lagonegro 1 (zone distale). En effet, bien 

que la dissolution des carbonates fins en suspension sous la C. C. D. 

soit toujours active, le déficit en carbonate ainsi créé est comblé 

par les apports grossiers indissolubles rapidement correspondant à des 

venues turbiditiques proximales de type cône interne (Mutti, 1977). 

Par contre, si l'on considère le taux de sédimentation du sommet 

de la formation des calcaires à silex, en prenant comme base le niveau 

( 2 )  daté de 1'~alénien et comme limite supérieure le même niveau (11) 

de lfOxfordo-Kimméridgien, on obtient une valeur de l'ordre de 100 m/4O MA 
= 2,5 m / K ,  chiffre qui semble aberrant pour ce contexte. 



M a  Echantillon 

hcaeniotyle sp. aff. A. diaphorogona 
Andromeda sp. 
Archaeospongoprunum sp. 
Parvicingula sp. (fonie très loague) 
Podobursa sp. aff. P. helvetica 
Pseudodictyomitra sp. 
Triactoma sp. 

1498 1 
Andromeda sp. (forme haute) 
Angulobracchia sp. 
Emiluvia sp, 
Higumastra sp. aff. 11. inflata 
Higumastra sp. (à extrémités 
divergentes) 
Mirifusus sp. 
Parvicingula sp. (forme longue 
et large) 
Podobursa sp. aff. P. helvetica 
Tetraditryma sp. cf. T. pseudoplena 

1508 1 
Acanthocircus sp. 
Angulobracchia sp. 
Emiluvia antiqua (~Üst) 
Emiluvia orea Baumgartner 
Higumastra sp. 
Mirifusus sp. 
Napora deweveri Baumgartner 
Paronaella kotura Baumgartner 
Parvicingula boesii gr. (Parona) 
Parvicingula sp. aff. P. boesii 
(à épines périphériques) 
Parvicingula sp . 
Podobursa helvetica (RÜst) 
Tetraditryma pseudoplena Baumgartner 
Triactoma cornuta Baumgartner 
Tripocyclia biackei Pessagno 

15181 
Andromeda crassa Baumgartner 
Andromeda podbielensis (Ozvoldova) 
Andromeda violae Baumgartner 
Angulobracchia sp. 
hrchaeospongoprunum sp. 
Emiluvia antiqua (Rüs t) 
Emiluvia sp. cf. E. orea (à noeuds 
dispasés en réseau à mailles carrées) 
Emiluvia sp. cf. E. pessagnoi 
(à épines plus fortes que E. pessagnoi) 
Eucyrtis dicera Baumgartner 
Higumas tra sp. 
Mirifusus sp. 
Paronaella kotura Baumgartner 
Parvicingula altissima (~Üst) 
Parvicingula sp. cf. P. boesii 
(à êpines périphériques) 
Podobursa helvetica (RÜs t) 
Podobi~rsa sp . 
Tetraditryminae sp. (nouvelle forme 
3 3 bras) 
Tripocyclia joaesi Pessagno 
Tripocyclia sp. (à extrémité 
des épines fourchue) 

F i g .  74.- R é p a r t i t i o n  s t r a t i g r a p h i q u e  d e s  p r i n c i p a u x  R a d i o l a i r e s  r e n c o n t r é s  
dans  La f o r m a t i o n .  

Remarque : l o r s q u e  l a  b a r r e  d e  r é p a r t i t , i o n  e s t  surmontée d ' u n  nom d ' e s p è c e ,  
il s ' a g i t  de  l a  r é p a r t i t i o n  de  c e t t e  e spèce  e t  non d e s  i n d i v i d u s  r e n c o n t r é s  
i c i .  



Cette faible valeur signifierait : 

- soit que le taux de sédimentation du sommet des calcaires 
à silex était 4 fois moindre que celui des radiolarites, c'est-à-dire, 

puisque la sédimentation uniquement siliceuse est de type réduit, que 

la quantité des apports grossiers était de beaucoup supérieure pour la 

formation des radiolarites que pour celle des calcaires à silex, ce qui 

n'est pas vérifié sur le terrain ; 

- soit que le niveau ( 1 1 )  a été faussement attribué à lfAalé- 

nien et que le remaniement de LucaseZZa cage& a été beaucoup plus im- 

portant que celui présumé, ce qui semble plus probable si l'on se rappelle 

que ce fossile aalénien a été rencontré avec des éléments bréchiques de 

même taille granulométrique. 

Si l'on tient compte d'un taux de sédimentation identique pour le 

sommet des calcaires à silex et pour la formation des radiolarites, on 

peut apprécier l'âge du niveau ( 1 1 )  (fig. 75) .  En appliquant un taux de - 
10 m/MA, le niveau ( 1 1 ) serait alors daté de 150 MA, c 'est-à-dire cor- 
respondrait à la limite Callovien-Oxfordien. Le remaniement de LucaselZa 

cage& aurait ( ? )  donc couvert la totalité du Jurassique moyen, ce qui 

reste, il est vrai, assez suspect vu l'état des sections du fossile. 

--Néocomien inf . 
(130 à 125 RA) 

Fig. 75.- "Réévalution" 
de la base de la 

Z séd.= 160/(10 à 15) = 14n1/%i a 9,Sm/Ff.  formation des 
radiolarites. 

140 m -0xfordien s u p .  
(140 a) 

P: séd.3 1o()/f10 - 2,5m/Z. 
240 m -Aalénipn ? 

(180 HA)+#t150 W = 24 + 125+-2L 5 = 240m/(IOm/m) 

Mises à part ces questions d'ordre purement stratigraphique, le 

diachronisme entre l'apparition des différentes formations radiolariti- 

ques déjà détecté et supposé pour le faciès Pignola-Abriola, devient 

indéniable ici. Les premiers bancs de la formation se déposent succes- 

sivement : 

- à la limite Oxfordien-Kimméridgien pour le faciès San Fele 

(proximal) ; 



- au plus à llOxfordien moyen ( ? )  pour le faciès Pignola- 

Abriola ; 

- au moins au Norien pour le faciès Sasso di Castalda ; 
- au Norien moyen pour le faciès du Lagonegro 1 (faciès distal). 

Diachronisme qui peut être imputable à une profondeur de dépôt de plus en 

plus grande vers le large (faciès distaux), dans un contexte d'enfoncement 

relatif du bassin sous la C. C. D. 

c . Conclusion ---------- 
La formation des radiolarites de faciès San Fele s'étend, sur 140 m, 

de la limite Oxfordien-Kimméridgien au Néocomien inférieur. Elle est com- 

posée de bancs, souvent noduleux, de jaspe et de pélites siliceuses, parmi 

lesquels s'intercalent de nombreux bancs lenticulaires de calcaire allo- 

dapique. 

De par ses apports détritiques grossiers de plate-forme et leur or- 

donnancement, et son taux de sédimentation important, la formation peut 

être interprétée comme formée, pour partie, de venues turbiditiques pro- 

ximales auxquelles s'adjoint une sédimentation biogénique autochtone, dé- 

posée sous la surface de compensation des carbonates. 

Elle passe brusquement en son sommet au flysch Galestri. 

3. La formation du flysch Galestri 

Elle demeure similaire, dans son ensemble, à celle des autres faciès 

et l'on retrouve les mêmes bancs de calcaire dolomitico-siliceux alternant 

avec les passées pélitiques. Cependant, et notamment en ce qui concerne la 

base de la formation, certains bancs calcaires sont formés par des micro- 

brèches voire des brèches. C'est dans ces niveaux que Bronnimann, Durand- 

Delga et Grandjacquet (1971)  rencontrèrent, en Lames minces, des sections 

de Trocholines, de ,ProtopeneropZis s t r i a ta  et de flauti ZocuZina oo Zithica 

qu'ils attribuèrent, grâce à des corrélations verticales et horizontales, 

au Malm supérieur-Néocomien. 

Le sommet de la formation pourrait passer, sans que cela ait été 

confirmé ici et notamment sans que le contact stratigraphique ait été 

mis en évidence, à un complexe de même type que la formation des argiles 

rouges de Pecorone (cf. paragraphe II, 3). Ce "possible continumu de la 

série, appelé complexe ou formation de Bella, est formé de bancs de mi- 

crite ou de calcarhite à silex, de pélites siliceuses, de marnes ou 



dfargilites, le tout ayant des couleurs verdâtres à rougeâtres et un 

âge crétacé supérieur à éocène supérieur. 

Le flysch Galestri S.S. correspondrait à une brusque chute de 

la surface de compensation à la limite Jurassique-Crétacé à mettre en 

relation avec un bouleversement paléagéographique (in Thiébault, 1982). 

4. Le faciès San Fele, ~écapitulatif (fig. 7 6 )  

De base inconnue, les niveaux les plus bas ont été rencontrés 

dans le membre sommital de la formation des calcaires à silex. Celle- 

ci est formée d'au moins 100 m de dolomie, d'âge et d'origine inconnus, 

surmontée par les traditionnelles couches de transition calcaire-radio- 

larite constituées, en outre, de nombreux bancs de microbrèches calcaires. 

Fig. 76.- Litholog 
récapitulatif 
du faciès San 
Fele. 

Légende : voir Introduction. 



A la limite Oxfordien-Kimméridgien, la C. C. D. est franchie et commence 

à se déposer la formation des radiolarites. Elle reste étroitement sou- 

mise aux apports détritiques grossiers correspondant à des venues tur- 

biditiques proximales, déposées dans un milieu de type cône interne. 

Dès le Malm supérieur-Néocomien, le dépôt du flysch Galestri traduirait 

un brusque enfoncement de la C. C. D. dû probablement à des bouleverse- 

ments paléogéographiques. 



VII. MINERALOGIE DES ARGILES 

1. Introduction 

a. But de l'étude -------------- 
Une étude complémentaire des minéraux argileux contenus dans les 

séries a été effectuée pour essayer d'établir des corrélations entre 

les formations et la stratigraphie minérale afin de préciser, si possi- 

ble, l'évolution du paléo-environnement et sa relation avec la lithologie. 

Notre choix s'est porté sur les séries de faciès Lagonogro 1 qui 

représentent une sédimentation distale, non troublée par des apports 

terrigènes locaux et traduisant la tendance générale du,détritisme fin. 

b. Méthode d'étude --------------- 
La nature de la fraction argileuse a été déterminée au diffracto- 

mètre Philips (radiation Cu K d  1, avec l'aide de l'équipe du professeur 

Chamley (laboratoire de Sédimentologie de Lille). La technique de pré- 

paration des échantillons utilisés a été celle des pâtes orientées de 

matériel inférieur à deux microns (Anonyme, 1978). Chaque lame a été 

analysée trois fois, successivement à l'état naturel, après saturation 

par l'éthylène-glycol et après un chauffage à 490° pendant deux heures. 

Pour quelques cas litigieux, les échantillons ont été saturés par 

llhydrazine-hydrate. 

Le dépouillement des diffractogrammes ainsi que la présentation 

des résultats ont été exécutés selon les techniques couramment utilisées 

à Lille (Holtzapffel, 1981). 

2. Résultats 

a. Les minéraux présents ..................... 
LtIllite : elle représente 10 à 90 % des minéraux argileux 

de la série. Son indice de cristallinité (mesure 

de la largeur du pic 001 de lfIllite à mi-hauteur) 
O 

montre que seule la base de la série où 1 s0,2O28, 

a pu subir une éventuelle diagenèse d'enfouissement 

notable. 



Les Chlorites : elles sont présentes dans l'ensemble de la série ; 

brusquement à la limite radiolarites-flysch, elles 

deviennent ferrifères. 

La Smectite : elle existe en faible proportion dans les radiola- 

rites et est absente dans les autres formations. 

Les Interstratifiés : ils sont irréguliers ; trois types ont 

été identifiés (10-14 SI, (14 C-14 V) 

et (10-14 V) (nomenclature de Lucas, 1962). 

Le Quartz : il est toujours présent, voire abondant, ainsi que 

l'avait déjà montré l'étude au microscope optique. 

Les Feldspaths : généralement,ils n'existent qu'en traces. 

b. Observation ----------- 
La figure 77, bien que dressée sur un faible nombre d'échantillons, 

montre l'étroite corrélation existant entre le cortège argileux et les 

différentes formations. Chaque formation est caractérisée par un assem- 

blage argileux : 

- les calcaires à silex : Illite + Chlorite ; 

- les radiolarites : Illite + (Chlorite) + (Smectite) ; 

- le flysch : Chlorite ferrifère + Illite + Interstratifiés. 

Deux groupes s'individualisent : le groupe calcaire à silex-radio- 

larites et le groupe flysch à l'intérieur desquels on constate une dimi- 

nution relative du taux des Chlorites (largement représentés à la base) 

au profit de celui de 1'Illite voire dlInterstratifié. Parallèlement, 

l'indice de cristallinité de llIllite tend à augmenter. 

Fig. 77.- Légende. 

0 : Chlorite Q= quartz t- trace 
+= présent 

: Chlorice ferrifère F- feldspath ++= abondant 
*++O très abonaant 

: 1 l l i t e  I(20)- cr i s ta l l in i t é  de 
l ' l l l i t e  en degré 

@ : Smectice 
28. 

I/C= rapport Il l ite/Chlorite.  

: (10-16s) 

: (10-16v) 

: ~ I ~ c - ! o v ~  





Interprétation 

La nature des assemblages argileux, l'indépendance entre lithologie 

et minéralogie au sein de chaque formation et l'indice de cristallinité 

de ltIllite (sauf à la base), conduisent à penser que l'assemblage argi- 

leux est essentiellement herité des terres avoisinantes émergées et que 

les processus diagénétiques y semblent restreints. 

La Chlorite est un minéral dit primaire, c'est-à-dire n'ayant pas 

subi d%volution pedogénique importante ; elle est caractéristique de 

sols peu évolués (pente forte, climat peu hydrolysant) sur roches endo- 

gènes cristallines. En s'élevant dans la série, la diminution de son 

taux par rapport à celui de PIIllite peut traduire l'existence de sols 

faiblement évolués sur un socle ; la Smectite marquerait une évolution 

pédogénique réelle. Cette sequence peut donc refl@ter l'apparition de 

plus en plus marquée d'un sol, d'autant plus que l'indice de cristalli- 

nité de l'lllite peut être interprété en terme d'installation progressive 

de sols avec une altération superficielle de plus en plus poussée condui- 

sant à une ouverture progressive des feuillets de micas. Cette évolution 

aurait affecté un massif cristallin ( ? )  au moins depuis le Trias supé- 

rieur jusqutau Jurassique terminal. A cette époque, un changement très 

net se traduit dans le cortège argileux. Une quantité importante de 

Chlorites ferrifères apparaît ; leur origine reste inconnue mais demeure 

liée au changement géodynamique déjà constaté auparavant. Après celui-ci, 

un nouveau cycle pédogénique semble se dessiner avec évolution de miné- 

raux argileux primaires vers les interstratifiés. 

4. Conclusion 

L'abondance de lfIlllte et des Chlorites et la présence dfInt,erstra- 

tif iés irréguliers dans le bassin suggèrent la proximité d 'un massif cris- 

tallin jeune au Trias moyen, ayant progressivement acquis une légère 

couverture pédogénique durant le Jurassique supérieur. La limite Jurassi- 

que-Crétacé est marquée par la présence d'un nouveau cortège argileux, 

écho probable dr6vènements orogéniques importants n'ayant pas affecté 

directement le bassin du Lagonegro. 



VIII. CONCLUSIONS GENERALES A L'ETUDE STRATIGRAPHIQUE DES SERfES DU LAGONEGRO 

1. La litholonie 

*-Les différents faciès lithologiques que l'on rencontre au sein 

des unités individualisées dans le bassin du Lagonegro sont caractérisées 

par une succession de formations identiques (fig. 78). 

A la base, lorsqufelle est visible, se trouve la formation du Monte 

Facito de type peu profond. D'une épaisseur inconnue, elle est constituée 

d'une matrice essentiellement pélitique dans laquelle sont venus de dépo- 

ser des blocs généralement de grande dimension. Ceux-ci proviendraient de 

plates-formes carbonatées voisines et sous-jacentes en cours de démantè- 

lement. Leur débitage serait dû à un régime tectonique de distension ayant 

pu aussi favoriser la mise en place de corps éruptifs durant la même époque. 

En contact stratigraphique vient, au-dessus, la formation des cal- 

caires & silex. Ils correspondent & un faciès sédimentaire de type plus 

profond et formé à partir d'une sédimentation carbonatée autochtone trou- 

blée par des apports détritiques calcaro-dolomitiques sous forme de tur- 

bidites. 

Puis, par l'intermédiaire de couches de transition pouvant marquer 

le franchissement de la lysocline, vient la formation des radiolarbtes. 

Elle est interprétée comme un approfondissement relatif du bassin sous 

la surface de compensation des carbonates. Néanmoins, certaines passées 

turbiditiques grossières peuvent encore s'y déposer. 

Enfin, la brusque chute de la C. C. D., à corréler avec des évè- 

nements majeurs et généraux à l'ensemble de la Méditerranée mais non 

traduits directement dans le bassin du Lagonegro, permet de nouveau le 

dépôt d'alternances marno-calcaires constituant la formation du f l y e  

Galestri. La sédimentation peut se poursuivre par la formation des Ar- 

giles rouges de Pecorone (dans le faciès Lagonegro 1) ou par ( ? )  la 

formation de Bella (pour le faciès San Fele) qui marquent une reprise 

vive de l'érosion avant les évènements tectoniques majeurs de la région. 

*-Les similitudes à grande échelle entre les différentes formations 

sont claires ; mais, à l'intérieur de ces formations, des différences 

dans la lithologie peuvent intervenir et caractériser ces faciès. Ces 

différences, visibles à plus petite échelle, sont résumées dans le 

tableau ci-après, où n'ont été reportés que les deux termes les plus 

éloignés du bassin, mais où l'on pourrait mettre entre ces deux pôles, 



? 

_ _ _ _ _  ------- 

a r n i e n - N o r i e n  

C a s t a l d a  ,, 

- C a r n i e n  i n f  

L a d i n i e n - C a r n i e n  

Lagonegro  1 f .  du  M t .  

\ 
\ 
\ 
\ 

Armiz zone  

P i g n o l a  
A b r i o l a  

I 
Fig .  78.- Conparaison d e s  d i f f z r e n t s  faciès  du b a s s i n .  

Légende : v o i r  I n t r o d u c t i o n .  



le faciès distal de llArmizzone et les faciès intermédiaires de Sasso 

di Castalda et Pignola-Abriola. 

Faciès Lagonegro 1 Faciès 
intermédiaire Faciès San Fele 

stratification plane stratification irré- 
et parallèle 

particules toujours 
fines, argiles et 
pélites abondantes 

nombreuses passées 
détritiques grossières, 
argiles et pélites 
rares 

bon granoclassement, mauvais granoclassement, 
surface supérieure surfaces de stratifica- 
de stratification tion brusques et bien 
transitionnelle entre marquées 
calcaire et pélites, 
surface inférieure 
brusque et bien 
tranchée 

- 
bancs généralement 
calcaires 

bancs généralement 
dolomitiques 

i 

taux de sédimentation taux de sédimentation 
bas ( 0 , 7  m / K  pour la élevé ( 10 m/= pour la 
formation des radiola- formation des radiola- 

Ces différences lithologiqi~es sont co?iparables à celles observées 

pour des formations deltalques sous-marines, en considérbant le faciès 

Lagonegro I comme un dkpôt distar de delta scus-marin et le f'aciès 

San Fele comme proximal. 

2. - La biostratigraphie - 
,,< - 

L'étude de Xa microfaune contenue dans ces séries renseignent sur : 1.. , I 
<, 

l'âge des formations. C'est ainsi que l'on constate que la formation du .̂ C '  

Monte Facito s'étend au moins de ltAnisien jusqutà la limite Ladinien- 

Carnien, ce qui limite au Trias moyen (peut-êt-e légèrement avant) la 

tectonique distensjve mère du bassin. Suite à l'arrêt des ouvertures, 



la relative stabilité des plates-formes avoisinantes permet l'instaïla- 

tion d'un régime carbonaté synchrone à l'ensemble du bassin. En s1appro- 

fondissant petit à petit, au cours du temps on passe progressivement de 

faciès peu profond (celui du Monte Facito) au faciès des calcaires à 

silex puis des radiolarites qui correspondent au franchissement de la 

surface de compensation des carbonates. Ce franchissement s'est produit 

au cours du Norien moyen pour les faciès distaux et durant llOxfordien 

à Kimméridgien moyen pour les faciès proximaux. Cette obliquité de fa- 

ciès par rapport au temps serait la traduction de l'inclinaison du fond 

du bassin, celui-ci s'approfondissant vers le large. La formation du 

flysch Galestri arrive brusquement à la limite Jurassique-Crétacé dans 

l'ensemble du bassin. Cette époque correspond à la première tectonisa- 

tion de la Méditerranée orientale dont seul l'écho sedimentologique 

se fait sentir ici. La sédimentation semble alors se poursuivre au moins 

jusqu'à llEocène moyen, notamment par l'apparition de conglomérats dès 

le Sénonien. 

3. Interprétation géodynamique, caractéristique du bassin (fig. 79) 

On peut, par simple calcul, estimer une valeur moyenne de la 

vitesse d'enfoncement du bassin au droit du lieu de dépôt des forma- 

tions Pignola-Abriola. Je désigne sous le nom de vitesse d'enfoncement 

v la différence entre la subsidence totale 5 et le taux de sédirnen- e ' t 
tation % séd, soit : 

En effet, pendant la période aniso-ladinienne (25 - 239 MA à - 229 
se développent, dans ce faciès, des masses récifales limitant donc la 

profondeur du lieu de sédimentation à un maximum de 100 m. D'autre part, 

Fig. 79.- ~lodèle palinspastiqueproposé au cours du Norien moyen. 

A .  Socle hypothétique ayant, en partie, alimenté la sédimentation du 
bassin. - B. Couverture du socle et plate-forme scythienne reconstituée. - 
C. Dolomie primaire alimentant, en partie, la sédiment-ation du bassin. - 
D. Formation du Monte Facito ; niveau probable de décollement. - E. 
~6lomie massive de la formation des calcaires à silex faciès San Fele. - 
F. Dolomie litée et calcaire dolomitique de la formation des calcaires 
à silex faciès Pignola-Abriûla. - C .  Formation des calcaires à silex 
faciès Sasso di Castalda, Armizzone et Lagonegro. - H. Formation des 
radiolarites faciès Armizzone, Lagonegro et peut-être Sasso di Castalda. 





la sédimentation des radiolarites, interprétée comme un dépôt infra 

C. C. D., débuterait à llOxfordien moyen ( -  146 MA). En admettant que 

la profondeur de la C. C. D., à llOxfordien, était la même que celle 
calculée pour les Alpes méridionales, soit 2 100 q environ (Winterer 

et Bosellini, 19811, on peut calculer approximativement la vitesse 

moyenne d'enfoncement : 

v minimum = 2 100 - 100 = 21,5 m l ~ ~  
e 239 - 146 

v maximum = 2 100 - 100 = 24 
e 229 - 146 

De là, la profondeur "pu de dépôt des formations de faciès Pignola- 

Abriola peut être calculée pour n'importe quelle période et notamment 

le Norien moyen (5- 215 MA). 

Soit : p maximum = (-1 100 + 21,S x (239 - 215) = ( - )  616 m 

p minimum (-1 100 + 24 x (229 - 215) = ( -1  436 m 

Alors que pour le faciès distal du Lagonegro 1, à la même période, 

commençaient à se sédimenter des radiolarites sous la surface de compen- 

sation de carbonates ( - 1  2 500 m (cf. Bosellini et Winterer, 1975). Ce 

qui amène une différence de profondeur entre les deux faciès de : 

et donc une pente moyenne d'au maximum 2O 30 (en tenant compte des 

raccourcissements longitudinaux lors de la tectogenèse). 

Remarque : la figure 79 montre un modèle possible de coupe palinspa- -------- 
tique durant le Norien moyen à supérieur. Un certain nombre d'indications 

figurées sur cette coupe n'ont, cependant pas été observées et sont donc 

purement interprétatives, ce sont : 

- les failles listriques ; 
- le substratum anté-anisien (ayant donné les blocs de la 

formation du Monte Facito) ; 

- et le socle, 
la tectonique miocène ayant pu décoller la couverture au niveau de la 

formation du Monte Facito et faire rejouer les failles listriques 

suivant des plans de chevauchement. 



T R O I S I E M E  P A R T I E  

TECTONIQUE 

- C a r a c t é r i s a t i o n  d e s  

s t y l e s  t e c t o n i q u e s  

- C h r o n o l o g i e  d e s  



1. INTRODUCTION 

1. Généralités 

Les différentes unités du Lagonegro, dont la stratigraphie vient 

d'être décrite, affleurent actuellement dans ce que l'on appelle le 

"sillon lucanienv. Celui-ci apparait intercalé entre une plate-forme 

occidentale qui le chevauche et une plate-forme orientale sur laquelle 

il repose. Cet agencement structural est le résultat d'une importante 

tectonique en compression néogène reprise, au plio-quaternaire, par une 

tectonique cassante responsable de la topographie actuelle. 

L'ensemble de ces phases s'inscrit dans un contexte géodynamique 

général propre au bassin méditerranéen et reste étroitement lié à l'his- 

toire et aux mouvements des plaques européenne, africaine et apulienne. 

Historique succinct 

Mise à part la célèbre synthèse de Suess en 1910, qui intègre les 

données stratigraphiques et structurales de Cortese (1895) et de Di 

Stefano (1896, 19041, les premières approches véritablement structurales 

de l'Italie méridionale débutèrent dès 1906 avec les travaux de Lugeon 

et dlArgand. Ils imaginent, ce qui parait osé pour l'époque, un style 

tectonique de type alpin en Sicile. Limanowski, un peu plus tard, introduit 

la notion de nappe cristalline en Calabre (19131, idée qui sera reprise 

et développée par Quitzow !1935) qui, en se joignant à Teichmüller, publie 

la même année une carte tectonique générale de l'Italie. Signorini, suite 

aux travaux sur l'Apennin lucanien (1939) applique ses concepts "alloch- 

tonistesu à l'Apennin septentrional (1946). Ces notions sont combattues 

par les partisans de l'autochtonie représentés par Fabiani (1940, 1952) 

Florida (1953) et Lazzari (1953) qui réfutent ces idées par manque de 

preuves concrètes. En 1958, Cotecchia apporte des observations précises 

en faveur de ifhypothèse de "la transgression tectonique" du flysch sou- 

mis à "une tectonique d'écoulementn surllautochtone du Lagonegro. 

L'intérêt de l'étude de l'Italie méridionale se précise et 1'Apen- 

nin calabro-lucanien va voir se succeder de nombreux géologues parmi 

lesquels Caire, Glangeaud et Grandjacquet (1960) ; Glangeaud, Grand- 

jacquet, Bousquet et Afchain (1961) vont s'intéresser aux grands traits 

structuraux de la région ; Scandone (1961, 1967) va étudier le sillon 

lucanien ; Bousquet (1962, 19651, Bousquet et Grandjacquet (1969), Ogni- 

ben (19691, Granàjacquet (1961, 1963) se pencheront sur le problème de 



la transition Apennin-Calabre ; et enfin Grandjacquet (1967, 1969) et 

Dubois (1967, 1970) entreprendront une étude de la Calabre. 

Ces nombreux travaux plaident en faveur de ltallochto!iie et abou- 

tissent à la définition des différentes unités de l'Apennin méridional 

et de la Calabre. Enfin, les études de synthèse de Caire (1970, 19731, 

Grandjacquet, Haccard et Lorenz (9972), Bousquet (1972), Ogniben (19751, 

Dubois (19761, Grandjacquet et Mascle (1978) et Elter et Scandone (19809 

ont permis d'établir la zonéographie que nous connaissons actuellement. 

3. Problèmes posés et plan adopté 

L'historique montre brièvement l'évolution des idées jusqu'à nos 

jours. Il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de questions n'ont 

toujours pas trouvé de réponses. 

En ce qui concerne le sillon lucanien, reste en suspens le problème 

de sa position et de ses limites anté-tectoniques et, derrière celui-cl, 

l'éternel problème de son autochtonie ou de son allochtonie. D'un point 

de vue plus modeste, le nombre de phases ayant affecté le bassin du 

Lagonegro ainsi que leur chronologie et leur datation ne sont pas 

encore totalement définis. 

Après un aperçu général de la région étudiée, essentiellement sous 

forme d'un commentaire succinct du schéma structural, une étude plus dé- 

taillée nous permettra de préciser certains de ces points obscurs. On 

sera amené à distinguer trois grands secteurs à style tectonique propre, 

dans la région de Lagonegro : 

- un secteur Nord (massif des Murge del Principe), carac- 

teris6 par des redoublements tectoniques intra-unité ; 

- un secteur central (massif du Monte del Papa) où l'on 
montrera le style tectonique du Lagonegro 1 ainsi que les deux évènements 

plicatifs 1"yant affecté et l'intercalation d'une série flyschoide entre 

les deux unités du Lagonegro ; 

- un secteur Sud Ouest, sur lequel Ee chevauchement de la 
plate-forme interne est pârticuliérement visible. 

On comparera ensuite les observations effectuées dans la région de 

Lagonegro avec celles faites dans des secteurs plus septentrionaux du 

sillon, et enfin, un récapitulatif permettra de replacer chronologique- 

ment tous les faits recueillis et de les confronter aux evenements 

tectoniques rkgionaux. 



II. DISPOSITIF STRUCTURAL D'ENSEMBLE 

La figure 80 donne une vue d'ensemble de la région étud'iée ; y sont 

replacées les différentes unités tectoniques rencontrées et leur disposi- 

tion d'ensemble, les grands accidents verticaux ou chevauchants, les axes 

de plis ainsi que leurs ennoyages. 

Les grandes unités tectoniques 

On distingue, du haut vers le bas de l'édifice structural, les 

unités suivantes : 

- L'unité du flysch Cilento (Selli, 1962). Elle affleure dans ......................... 
le secteur Nord Est de la carte. Son rapport avec les autres unités n'est 

pas directement visible dans la région étudiée oh l'unité est toujours 

cernée par des failles verticales ou à pendage élevé d'orientation N 15S0 

ou N 120Q. Il s'agit d'une série flyschofde à alternances argilo-calcaires 

d'âge crétacé a éocène, propre a l'Apennin méridional et qui serait com- 
parable (Grandjacquet et Mascle, 1978 ; Elter et Scandone, 1980) au 

flysch à HelminthoEdesde l'Apennin septentrional. Une étude régionale 

montre que l'unité du flysch Cilento se place en haut de notre édifice 

structural et que sa position originelle devait se situer dans un sillon 

plus interne (ultra) que la plate-forme campano-lucanienne (cf. infra  1. 

- Les unités de la plate-forme interne (campano-lucanienne) ......................................................... 
(DfArgenio, 1966). On en rencontre deux sur le terrain étudié : 

+ l'unité du Monte Pollinoou dlAlburno-Cervati qui 

affleure dans la partie méridionale (Monte Rotonda) 

et occidentale (Monte Cervaro) du secteur étudié. 

Elle est formée d'une épaisse série de carbonates 

de plate-forme dont seule la partie Jurassique moyen 

à Crétacé supérieur est visible ici. Elle repose par 

contact tangentiel sur son substratum tectonique et 

est recoupée par un jeu de failles N 150° + l a 0  et 

N 1200 ; 

+ l'unité de Foraporta. Structuralement en dessous de 

l'unité du Monte PoLlino, elle repose à la fois s u r  

les unités du Lagonegro II ou du flysch éocène-oli- 

gocène. Elle semble se diviser en deux sous-unités : 

une nappe inférieure formée de dolomie très blanche, 

complètement broyée et cataclasée, d'âge triasique 





e t  d 'une  nappe s u p é r i e u r e  de  c a l c a i r e  ou d e  dolomie 

J u r a s s i q u e  i n f é r i e u r  e t  moyen, b i e n  l i t é ,  c o n s t i t u a n t  

l e s  monts de  F o r a p o r t a ,  J a d i l e  e t  Rotondo. Des a c c i -  

d e n t s  s u b v e r t i c a u x  d e  d i r e c t i o n  N 120°,  NS e t  N 80° 

a f f e c t e n t  c e t t e  u n i t é .  

- L ' u n i t é  du Lagonegro II, f a c i è s  Armizzone (Scandone,  1961).  ......................................... 
E l l e  e s t  l a rgement  développée d a n s  l e  massif d e s  Murge d e l  P r i n c i p e  au 

Nord e t  chevauche l e  f l y s c h  éocène-o l igocène  a i n s i  que  l e  Lagonegro 1. 

Dans le s e c t e u r  Sud Oues t ,  e l l e  a p p a r a î t  a u s s i  en demi f e n ê t r e  s o u s  l e s  

u n i t é s  d e  l a  pla te- forme i n t e r n e  q u i  l a  surmontent  a u  Sud Ouest  mais e s t  

l i m i t é e  a u  Nord E s t  p a r  un ensemble de  f a i l l e s  s u b v e r t i c a l e s  d e  d i r e c t i o n  

N 150 2 I O 0  e t  N 115O 2 I O 0 .  

- L ' u n i t é  du f l y s c h  éocène-ol igocène.  C ' e s t  une n o u v e l l e  u n i t é  .................................. 
que j e  n ' a i  r e n c o n t r é e  que d a n s  l a p a r t i e  m é r i d i o n a l e  du s i l l o n  l u c a n i e n .  

E l l e  a p p a r a î t  s u r  l e  t e r r a i n  en  lambeaux s o u s  l ' u n i t é  du Lagonegro II au 

Nord e t  p l u s  largement  dans  l a  p a r t i e  m é r i d i o n a l e  d e  l a  c a r t e  où e l l e  s e  

confond a v e c  l e s  a u t r e s  u n i t é s  d e  f l y s c h .  Il s ' a g i t  d ' u n e  s é r i e  d e  type 

f l y s c h o i d e ,  n o i r e ,  extrêmement c a t a c l a s é e ,  à tendance a r g i l o - p é l i t i q u e ,  

où s s é p a r p i l l e n t  d e s  b l o c s  de  r o c h e s  d é t r i t i q u e s  ou c a r b o n a t é e s  d'âge 

éocène à o l i g o c è n e  t e r m i n a l .  S a  p r é s e n c e  r e s t e  é t r o i t e m e n t  soumise au 

j eu  d e s  f r a c t u r e s  N 150° 2 10° e t  N 120 2 I O 0 .  

- L ' u n i t é  du Lagonegro 1 (Scandone,  1961) .  E l l e  r e p r é s e n t e  ...................... 
l ' u n i t é  l a  p l u s  b a s s e  connue à l ' a f f l e u r e m e n t .  Son r a p p o r t  avec  l e s  uni- 

tés de  l a  p la te - fo rme  e x t e r n e ,  non v i s i b l e  s u r  l a  f i g u r e  80, s ' e f f e c t u e  

p a r  f a i l l e s  v e r t i c a l e s  ou demeure masqué p a r  d e s  u n i t é s  de  f l y s c h  t a r d i f  

ou d e s  d é p ô t s  p o s t - t e c t o n i q u e s .  E l l e  s ' e s t , p o u r  p a r t i e ' p l i s s é e  a p r è s  

l ' a r r i v é e  d e  l a  nappe du Lagonegro II mais que lques  I n d i c e s  i n c i t e n t  

à pecse r  q u ' e l l e  a v a i t  s u b i  une t e c t o n i s a t i o n  précoce.  

2. - Le sys tème  de  f r a c t u r a t i o n  g é n é r a l e  ( f i g .  81)  

T o u t e s  l e s  u n i t é s  s o n t  r e p r i s e s ,  p o s t j r i e u r e m e n t  à l e u r  mise  en 

p l a c e ,  p a r  un sys tème de  f r a c t u r e s  o r i e n t é e s  N 155O t I O 0  e t  N 120° +_ I O 0 .  

Ces deux d i r e c t i o n s ,  q u i  prEdominent dans  c e  s e c t e u r ,  n e  s o n t  p a s  spéc i -  
8 .  , t 

f i q u e s  à c e l u i - c i .  E l l e s  s e  r e n c o n t r e n t  également  d a n s  t o u t  l 'Apenn in  - :.d 

e e n t r o - m é r i d i o n a l .  Les  f a i l l e s  s o n t  souven t  s u b v e r t i c a l e s  mais d e s  bn- 

c l i n a i s o n s  a l l a n t  j u s q u ' à  60° o n t  a u s s i  é t é  mesurées s u r  d e s  f a i l l e s  

normales.  La d i r e c t i o n  N 155O 2 I O 0  (21 % d e s  f a i l l e s  mesurées )  e s t  re-  

p r é s e n t é e  p a r  d e s  f a i l l e s  de  g r a n d e  d imens ion ,  souvent  s u p é r i e u r e  au 



k i l o m è t r e ,  e t  a y a n t  un r e j e t  c a l c u l é  d e  p l u s i e u r s  c e n t a i n e s  d e  mètres en 

g é n é r a l  . C e t t e  p remiè re  d i r e c t i o n  e s t  a s s o c i é e  à d e s  f a i l l e s  N 120° 

2 I O 0  (16  % d e s  f a i l l e s  mesurées)  d e  longueur  p l u s  modeste,  q u i  d é c a l e n t  

l e s  p récéden tes .  Bousquet (1972) s i g n a l e  q u ' à  l a  d i r e c t i o n  N 155O 2 10° 

cor responden t  d e s  f a i l l e s  d i t e s  "Apenniniquesn a y a n t  f o n c t i o n n é ,  t o u t  

comme c e l l e s  d ' o r i e n t a t i o n  N 120° 2 I O 0 ,  d u r a n t  l e  P l io -Qua te r t i a i r e .  Une 

a u t r e  d i r e c t i o n  N I O 0  2 I O 0  a p p a r a î t  s u r  l a  r o s e t t e  ; e l l e  r e p r é s e n t e  

19 % d e s  f a i l l e s  e t  co r respond  aux mêmes évènements t e c t o n i q u e s .  P a r  

c o n t r e ,  l e s  f a i l l e s  N 4S0 !: I O 0 ,  d i t e s  "ant i -Apenniniques" ,  t o u j o u r s  à 

r a t t a c h e r  à l a  t e c t o n i q u e  r é c e n t e  e t  p o u r t a n t  b i e n  connues dans  l fApen-  

n i n  c a l a b r o - l u c a n i e n ,  ne  s o n t  que f a i b l e m e n t  r e p r é s e n t é e s  i c i  (- , IO % d e s  

f a i l l e s  mesurées ) .  

Toutes c e s  f a i l l e s ,  a y a n t  joué  t a r d i v e m e n t  p a r  r a p p o r t  à l a  t e c t o -  

n i q u e  p r i n c i p a l e ,  s o n t  r e s p o n s a b l e s  du r e l i e f  a c t u e l  de  l 'Apennin  c e n t r o -  

mér id iona l .  

3. Coupe s t r u c t u r a l e  ( f i g .  82) 

F i g .  81.- F r a c t u r a t i o n  
d 'ensemble  du 
s e c t e u r  c o u v e r t .  

N 'ont  é t é  r e p o r t é e s  que 
l e s  f r é q u e n c e s  d e s  
f a i l l e s  s a n s  t e n i r  
compte de  l e u r  longueur.  
Il c o n v i e n t  d e  n o t e r  que 
l a  d i r e c t i o n  l a  p l u s  
r e p r é s e n t é e  ( N  1 5 5 O j  
cor respond  a u s s i  aux 
f a i l l e s  l e s  p l u s  longues  
( e n  g é n é r a l  > 1 km). 

La coupe s t r u c t u r a l e  r é c a p i t u l e  l a  d i s p o s i t i o n  d 'ensemble  d e s  u n i t é s  

s u r  l e  t e r r a i n .  E l l e  met en év idence  l e s  deux évènements t e c t o n i q u e s  a y a n t  



Fig .  82.- Coupe s t r u c t u r a l e  du s e c t e u r  é t u d i é .  

s t r u c t u r é  l e  s e c t e u r  é t u d i é  e t  l a  r é g i o n  : un p remie r  ensemble d e  phases  

t e c t o n i q u e s  t a n g e n t i e l l e s  t e r t i a i r e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  mise en p l a c e  d e s  

u n i t é s  s u i v i  p a r  une t e c t o n i q u e  c a s s a n t e  p l i o - q u a t e r n a i r e  q u i  a  d é b i t é  l a  

r é g i o n  en h o r s t s  e t  en  en g r a b e n s  ( v o i r  s y n t h è s e  chrono log ique  l a  f i n  

de  c e t t e  p a r t i e )  



III. ANALYSE STRUCTURALE 

La région étudiée peut être subdivisée en trois grands secteurs 

ayant un style tectonique particulier reconnaissable aux différentes 

échelles d'observation (fig. 83). Les résultats obtenus, d'ordre diffé- 

rent selon le secteur considéré, seront regroupés ensuite dans une syn- 

thèse chronologique. 

/*---;5 
, . ' " ' -  \ 
i, & b /  

Fig. 83.- Localisation des coupes structurales effectuées dans S..ue& 

la région de Lagonegro. 

Pour la légende structurale, voir figure 80. 



1. Le mass i f  d e s  Murge d e l  P r i n c i p e  ( s e c t e u r  Nord) 

a. L ' é c a i l l a g e  de  l ' u n i t é  du Lagonegro II ...................................... 
Le s t y l e  t e c t o n i q u e  d e  l ' u n i t é  du Lagonegro II ne  p a r a f t  pas  a u s s i  

s i m p l e  que c e l u i  suggéré  p a r  Scandone (1972) .  S i  l ' u n i t é  n ' e s t  p l i s s é e  

q u ' e n  s t y l e  s o u p l e ,  e l l e  p r é s e n t e  a u s s i  d e  nombreux déco l l ements  e t  r e -  

doublements d e  s é r i e s  p a r t i c u l i è r e m e n t  b i e n  v i s i b l e s  dans  l e  massi f  d e s  

"Murge d e l  P r i n c i p e " .  

La coupe1  d e  l a  f i g u r e  84 d é c r i t  une s t r u c t u r e  h a b i t u e l l e  de  c e  

m a s s i f .  On y  v o i t  en p o s i t i o n  anormale ,  l a  f o r m a t i o n  du Monte F a c i t o  

chevaucher  c e l l e  d e s  r a d i o l a r i t e s  p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  d ' u n  c o n t a c t  p l a t .  

coupe 2 

- - -  

Fig. 84.- E c a i l l a g e  à l ' i n t é r i e u r  de  l ' u n i t é  du Lagonegro II 
f a c i è s  Armizzone. Coupe d e s  Murge d e l  P r i n c i p e .  

A .  Formation du f l y s c h  G a l e s t r i .  - B. Format ion d e s  r a d i o l a r i t e s .  - 
C. Formation d e s  c a l c a i r e s  à s i l e x .  - D. Format ion du Monte F a c i t o .  

Ce phénomène, de f a i b l e  impor tance ,  peu t  s ' a m p l i f i e r  e t  l ' o n  v o i t  

a l o r s  s e  m u l t i p l i e r  e t  s ' e m p i l e r  l e s  nappes  de  Lagonegro II l e s  unes  s u r  

l e s  a u t r e s .  La s t r u c t u r e  d e  l a  r é g i o n  d e v i e n t  t rès  complexe e t  d i f f i c i l e  

à d é c h i f f r e r .  La  coupe 2 d e  l a  f i g u r e  84 a  é t é  r é a l i s é e  d a n s  l e  même 

s e c t e u r .  Sur un soubassement c o n s t i t u é  de  l a  f o r m a t i o n  du Monte F a c i t o ,  

v i e n t  s e  s u p e r p o s e r  un ensemble  d ' é c a i l l e s  t e c t o n i q u e s  r e p r é s e n t é  p a r  

une nappe de  r a d i o l a r i t e s  g r o s s i è r e m e n t  t a b u l a i r e  ou peu p l i s s é e ,  e l l e -  

mhe surmontée p a r  une nappe de  c a l c a i r e  à s i l e x  monoc l ina l  d ' o r i e n t a t i o n  



NS/E 25 à 45, et qui forme de petites buttes dans la topographie. 

Si l'on tient compte des observations faites sur l'ensemble du 

secteur, on peut ainsi dénombrer à l'intérieur du massif au moins cinq 

nappes superposées à faciès Armizzone. L'ampleur du recouvrement étant 

restreint, l'écaillage de la nappe demeure très localisé. Le mont Giu- 

menta, au Nord du mont Papa, pourrait résulter d'un tel phénomène. 

L'unité de Foraporta .................... 
Au-dessus de l'édifice précédemment décrit, viennent se mettre en 

place, suivant un chevauchement cette fois de grande ampleur, les unités 

de la plate-forme interne. Seule la base de l'unité de Foraporta est 

représentée ici (fig. 85). 

Fig. 85.- Coupe de la klippe tectonique au Sud de Rocca Rossa. 

-Unité du Lagonegro II faciès Armizzone : A. Formation du Monte 
Facito. - B. Formation des calcaires à silex. - C. Formation 
des radiolarites. - D. Formation du flysch Galestri. 
-Unité de Foraporta : E. Trias dolomitique cataclasé. 

Elle apparaît dans le massif sous forme d'un long ruban (environ 

3 km de long pour 250 m de large) serpentant depuis le mont "Rocca Rossa" 

jusqulau lieu-dit llMass. Cavaliere" (fig. 861, en contact anormal au 

coeur d'un synclinal de radiolarites ou de flysch Galestri. 

Dans la partie Nord de l'affleurement, le recouvrement de l'unité 

de Foraporta par les radiolarites du Lagonegro II accompagné d'un 

important dispositif de brèches tectoniques, laissent deviner la présence 

d'un synclinal couché, peut-être bordé sur son flanc septentrional d'une 



Fig. 86.- Panorama des 
"Mass. Cavaliere". 
Chevauchement de 
l'unité de Foraporta 
( 4 ) sur le Lagonegro . 

3. Radiolarites. - 
2. Calcaires& silex. - 
1. Formation du Monte 
Facito. 

4 
\ 

\, : Décollement . - 
faille inverse. Ce synclinal, formé après la mise en place des unités, 

donc tardivement par rapport à la tectonique majeure, s'oriente suivant 

un axe NW-SE (fig. 87) .  

Fig. 87.- Répartition des pôles 
de stratification sur 1/2 
sphère inférieure du 
canevas de Schmidt. 

30 mesures ont été effectuées 
dans le synclinal de radiola- 
rites suportant la klippe de 
l'unité de Foraporta. 

2. Le massif du Monte del Papa 

Dans ce secteur, se superposent deux ou trois unités différentes : 

l'unité du Lagonegro 1, la plus basse, intensément plissée et faillée, 

et l'unité du Lagonegro II qui la chevauche par l'intermédiaire d'une 

série flyschoide d'affinité difficile à définir, qui correspond soit à 

une unité individuelle, soit à une série continuant la sédimentation 

du Lagonegro 1, ce qui parait moins probable. 



a. Le style tectoniaue du La~onenro 1 

al. Les différents types de plis - - - - - - - - - - - - - -  
Ir-L1anticlinorium du Monte Sirino - Monte del Papa est formé de 

différents types de plis. Ainsi, existe-t-il une nette opposition, à la 

fois dans la topographie et dans le style tectonique, entre le flanc 

occidental de llanticlinorium et le flanc oriental, moins abrupt et à 

style plus souple. 

Fig. 88.- Style 
tectonique 
du flanc 
occidental 
du Monte 
Sirino. 

(D'après photo- 
graphie ) . 

La figure 88 représente l'allure du plissement au coeur de l1anti- 

clinorium, le long de la vallée de la "Nevara". L'abrupt du canyon permet 

d'apprécier une coupe des calcaires à silex où l'on distingue très nette- 

ment le style en chevron des plis que ne laissait pas supposer l'étude en 

surface. Les axes mesurés et ceux calculés sur stéréogramme s'orientent 

tous suivant la direction N-S et apparaissent subhorizontaux (Miconnet, 

1982). 

Le système de contrainte responsable du plissement devient plus 

net sur le flanc oriental de llanticlfnorium. Les plis ont alors tendance 

à se déverser vers l'Est et à s'associer avec des failles chevauchantes. 

La figure 89 est un panorama wécorchélt de la partie septentrionale du 

massif. On y distingue en arrière plan, le Monte del Papa. Sur le versant 

occidental de la vallée dei Porcili, la présence d'un vaste synclinal 



couché à coeur de flysch indique une vergence orientale qui s'estompe 

vers le Sud à cause du redressement progressif du flanc inverse. 

nt. e I papa 1 V.dti Rrcili 

I Fig. 89.- Panorama de 
la vallée dei Porcili 
vu de la Tempa de 
Rocca Rossa (d'après 
photographie). 

1. Calcaires à silex : 
a. Membre basal ; b. Membre 
sommital. - 2. Radiolari- 
tes. - 3. Flysch Galestri. 

Cette tendance au déversement vers l'Est s'amplifie pour atteindre 

son paroxysme sur le flanc oriental du Monte del Papa. La figure 90 illustre 

une coupe levée à cet endroit, dans la rivière "il Gravitonev. On peut y 

déceler trois anticlinaux couchés à coeur de calcaires à silex. Le flanc 

occidental de ces anticlinaux est subtabulaire ou à faible pendage, tandis 

que le flanc oriental est fortement redressé voire inverse. 

Fi.g. 90.- Style tectonique du versant oriental du Monte del Papa. 

A. Flysch Galestri, - B. Radiolarites. - C. Calcairesa silex. 



Ce style particulier est classique dans l'unité du Lagonegro 1, et les 

monts Milego, Nicola ou Bramafarina ont cette architecture qui traduit 

des contraintes orientées dlOuest en Est. La tendance au déversement 

peut même aller Jusqulà la formation dlun pli-faille chevauchant, comme 

l'accident bordant à l'Est le Monte del Papa (fig. 90). Celui-ci, nette- 

ment chevauchant dans sa partie septentrionale, se redresse et s'enracine 

vers le Sud. 

La mesure des axes de plis ainsi que l'analyse microstructurale de 

la répartition des pôles de stratification sur stéréogramme caractérisent 

un plissement fondamental à axes N-S (fig. 91). 

Fig. 91.- Répartition des pôles 
de stratification sur 1/2 
sphère inférieure du canevas 
de Schmidt. 

75 mesures sur le Lagonegro 1. 

Remarque : on a particulièrement 
tenu compte des terminaisons 
périclinales. 

Localement, des axes M 20° et N 160° ont été mesurés (Miconnet, 

1982) et semblent dessiner un arc à convexité occidentale autour du 

Monte Sirino. 

*-Ce premier plissement nvexplique pas le plongement des axes au 

Nord et au Sud qui est responsable de la forme en dôme des massifs. 

La figure 92 montre que la zone d'ennoyage des structures s'aligne 

suivant une direction N 90° à N 100°, véritable axe de plissement se- 

condaire qui s'étend depuis le Monte Milego jusqulà la Bramafarina. 
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Fig. 92.- Bloc diagramme montrant les deux axes principaux 
de plissement visibles dans le Lagonegro 1. 

Cet axe serait la conséquence d%ne seconde phase de plissement per- 

pendiculaire à la premiere et nettement moins violente. Celle-ci 

apparaft aussi sur le stéréogramme (fig. 91) où l'on voit les axes 

initialement horizontaux de la première phase repris par la seconde 

phase a axe E-W (moins visible ici) et s'aligner suivant la direc- 
tion N-S. 

a2. La fracturation - - - . - - - - -  

La rosace de fracturation (fig. 93) permet de visualiser quatre 

directions principales. Trais d%nkre elles ont d é j i  été observées et 

résultent de phases tectoniques rkcentes. Ce sont : 

- les directions M 1 5 5 O  2 ? O 0  qui correspondent à des 

failles apenniniques ; 

- les directions N IO0 t 10" ; 

- et les directions Id 120Q t I O 0 .  



Fig. 93.- Rosace de 
fracturation du secteur 
du Monte del Papa. 

Légende : voir figure 81. 

-- 56  mesures C 

Les failles N 100° 2 IOa à rejet vertical n'appartiennent pas 

à cet ensemble de failles récentes mais sont reprises par la fractu- 

ration plio-quaternaire. Elles semblent par ailleurs spécifiques au 

Lagonegro 1. 

b. Le recouvrement tectonique du Lagonegro 1 ......................................... 
La superposition d'unités sur le Lagonegro 1 est notamment visible 

entre les anticlinaux de la Bramafarina et du Monte Niella d'une part, 

et ceux des monts Gurmara et Castagnareto d'autre part (cf. carte). Dans 

ce synclinal ainsi délimité une nexcroissancell de Lagonegro II est res- 

tée à l'abri de l'érosion. Cette demi-klippe est composée de la forma- 

tion aniso-ladinienne du Monte Facito qui repose anormalement sur le 

flysch Galestri crétacé de l'unité du Lagonegro 1. Une coupe levée à 

cet endroit (fig. 94, coupe 1) permet de mettre en évidence un lambeau 

de flysch intercalé entre ces deux unités. 

*-Ce flysch, qui se confond avec le flysch Galestri, peut rester 

inaperçu à première vue. Il apparaît encore dans le Nord du secteur, 

au pied de la llTempa di Roccarossa" (fig. 94, coupe 2) et affleure, 

de façon générale sous forme de petits lambeaux intercalés entre l'uni- 

té du Lagonegro II et celle du Lagonegro 1. On le rencontre aussi à 



l'affleurement sous forme d'une vaste "nappe" dans la partie méridionale 

de la carte. 

Fig. 94.- Chevauchement du Lagonegro II (formation du Monte Facito) 
sur le Lagonegro 1 (flysch Galestri) et intercalation d'un 
flysch éocène-oligocène à valeur d'unité indépendante ? 

D'après croquis sur le terrain. 

Un échantillonnage complet de ce flysch (fig. 9 5 )  a permis de 
mettre en évidence son âge (fig. 96). 

Son extension se situe entre llEoc&ne inférieur et l'Oligocène 
terminal, voire l'extrême base du Miocène. Je n'ai distingué ce flysch 
que récemment, au sein d'autres terrains flyschofdes ; aussi son exten- 
sion, sa stratigraphie ainsi que son attribution ou son origine n'ont 
pu être parfaitement définies. La série apparaît sur le terrain de 
façon chaotique, formée d'une matrice argileuse noire dans laquelle on 
rencontre des blocs de roches, en général carbonatées. L'ensemble est 
fortement broyé, cataclasé et souvent secristallisé. 

Deux hypothèses sont envisageable~ quant à son origine : 

- la première hypothèse, la plus simple, est que cette 
série flyschoïde représente la continuation et la fin de la sédimen- 

tation du Lagonegro 1. On se souvient que celle-ci n'avait été observée 



que jusqu'à ltEocène inférieur et moyen. A cette époque, se serait déposé 

en discordance un flysch, premier véritable écho de la tectonique qui 

n'affectera la région qu'au cours du Miocène, mais qui est déjà en train 

de structurer les zones internes (Dubois, 1976). Juste après ce dépôt, 

ctest-à-dire au Miocène inférieur, la mise en place du Lagonegro II 
II U 

fossilisera ce flysch ; 

Fig. 95.- Echantillonnage du flysch éocène-oligocène. 

- une autre hypothèse consiste à interpréter cette série 

comme une unité tectonique propre, mise en place dans le bassin dès 

les prémices de la tectonique. Cette hypothèse semble être confirmée 

par la présence, au SW du secteur étudié, d'une unité de flysch éocène, 

vraisemblablement identique à la notre, et qui reposerait anormalement 

sur les calcaires crétacés et tertiaires de l'unité de Pollino (Cotecchia, 

1956 in Bousquet, 1973).  D ,autre part, Grand jacquet ( 1963) décrit dans 



la région de Padula puis de Balvano, au Nord de la zone lucanienne, des 

lambeaux de calcaire à Lépidocyclines, d'âge oligocène, intercalés tec- 

toniquement entre des radiolarites. Ces lambeaux pourraient représenter 

une partie du flysch éocène-oligocène. Il faudrait alors rechercher 

l'origine de ce flysch dans un bassin interne. 

B - Alveolina sp. 

U - Discocyclina sp. (*) 
E - Halkyardia minima (?) (Liebus) (*) 

F - Fabiana cassis Oppenheim (ik) 

G - Chapmania gassinensia Silvestri (*) 
H - Numlitea (!Wb 
1 - Globorotalia cerroazulensis 6.1. (*) 

.J - Lepidocyclina sp. 
R - Mephrotepidina sp. (*4Q 

1. - Hiogypsinoides 

(B + D + R) 

( C + D + E + F )  

(B (remanié) + J) 

(B (remanié) + H + J )  

Seloi> la nomenclature de Fleury (19BO), le PaliSocène supérieur correspond a la zone Globorotalia pseudomenardii, 
1'~ocène inférieur débutant avec celle 3 Globorotalia velasroensis. 

'2)~a ~ériode de transition Stampien/Aquitanien correspond aux zones P 20 (pour partie) P 22 inclus de Blow 
(I.orenz et Magné. 1974). 

Fig. 96.- Répartition des Foraminifères rencontrés d'intérêt 
stratigraphique . D 'après Fleury ( 1980 ) ( *  ) ; d 'après Lorenz 
et Magné (1974)  ( * * ) .  
(Planche 2, photos 10 a 1 2 ) .  

La solution de ce problème concernant l'origine de l'attribution 

de ce flysch est capitale. En effet, si la première hypothèse était 

vérifiée, le chevauchement du flysch éocène-oligocène sur la plate-forme 



interne (unité de Pollino) serait un argument fondamental pour une origine 

tyrrhénienne du bassin du Lagonegro. Toujours est-il que sa présence est à 

rattacher, à l'aurore du Miocène, au commencement de la tectonisation du 

bassin. 

*-Le flysch éocène-oligocène est surmonté tectoniquement par l'unité 

du Lagonegro II qui peut aussi reposer directement sur le Lagonegro 1. 

La structure de la nappe de Lagonegro II parait, à grande échelle, con- 

forme à celle du Lagonegro 1. Localement, certains indices incitent à 

penser que le bassin du Lagonegro a subi une légère tectonisation avant 

sa structuration réelle. Les faits sont les suivants : 

- la superposition du Lagonegro II sur différentes formations 
du Lagonegro 1. Dans le synclinal adjacent aux Mt Miella et Gurmara, la 

formation du Monte Facito (Lagonegro II) repose tectoniquement à la fois 

sur le flysch Galestri, sur les radiolarites et même sur les calcaires à 

silex du Lagonegro I (cf. carte). Pour interpréter ceci, on est contraint 

d'admettre soit un rabotage sommital d'une structure déjà plissée ou frac- 

turée, soit une érosion suffisamment intense pour Ôter plus de 100 m de 

terrain. Pour cette seconde hypothèse, les éléments détritiques obtenus 

ont pu alimenter l'énorme quantité de flysch crétacé remanié dans les 

assises miocènes de la fosse bradanique. Le chevauchement de l'unité du 

Lagonegro II peut également se faire sur des séries fortement redressées. 

La figure 97 interprète une telle observation. On peut y constater que la 

nappe du Monte Facito (Lagonegro II) a été plissée en même temps que son 

substratum tectonique (après sa mise en place), mais la formation du Monte 

Facito devait initialement reposer sur des séries déjà redressées. Là 

encore, se pose le problème de savoir si cette phase de plissement a été 

précoce ou si elle résulte siaplement de la mise en place des unités che- 

vauchantes qui auraient plissé et raboté le substratum ; 

Il n - la fossilisation de failles préexistantes. Il semble que, 
toujours dans ce synclinal, l'unité du Lagonegro II soit venue couvrir 

et cacheter une faille n'ayant affecté que le Lagonegro 1. La direction 

N 100° de cette faille a déjà étédétectéedans ce secteur et est apparue 

comme spécifique a l'unité du Lagonegro 1. Elle résulterait de phases tec- 

toniques cassantes, à associer avec les évènements cités ci-dessus et 

ayant affecté le bassin avant sa structuration. Dans la région calabro- 

lucanienne, Bousquet (1971 )  arrive à des conclusions similaires et admet 

l'existence d'une tectonique cassante antérieure à la tectonique tangen- 

tielle miocène. 



Fig. 97.- Coupe du chevauchement d'Al20 al Castello. 

1500 - 

1400 - 

1300 - 

1200 - 

En bas : observation de terrain. 
En haut : interprétation. 
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Remarque : les effets de la tectonique cassante primitive n'ont pu -------- 
être mis en évidence dans le flysch éocène-oligocène. On ne peut donc pas 

la replacer chronologiquement par rapport à celui-ci. Mais il semble logi- 

que d'admettre leur contemporanéité ; ils annonceraient tous deux le début 

de la tectonisation majeure. 

3. Le secteur Sud Ouest 

Le fait le plus remarquable ici reste le chevauchement de la plate- 

forme campano-lucanienne sur les unités du Lagonegro. Ce contact tangen- 

tiel fut longuement décrit et interprété (Caire et al., 1960 ; Scandone, 

1961 ; Grandjacquet, 1963).  Il est visible sur toute la bordure occiden- 

tale du sillon. 



Dans le secteur étudié, je n'ai jamais rencontré de contact tangen- 

tiel direct entre les unités de la plate-forme interne et celle du Lago- 

negro 1. Par contre, un tel contact existe avec le flysch éocène-oligo- 

cène et avec l'unité du Lagonegro II. La coupe du Monte Jadile (fig. 98) 

décrit ce type de chevauchement entre l'unité de Foraporta et celle du 

Lagonegro II. On peut y voir au Nord du trait de coupe, un copeau tecto- 

nique de Trias supérieur (Ts, fig. 98) entièrement broyé, intercalé entre 

le calcaire jurassique inférieur et moyen de Foraporta et les radiolari- 

tes jurassiques du Lagonegro II sous-jacentes. 

Ht Jadile 
Honticello di 

Fig. 98.- Chevauchement des unités du Lagonegro par la plate-forme 
campano-lucanienne. 

A. Unité de Foraporta Lias-Dogger. - B. Copeau tectonique Trias supé- 
rieur. - C. Flysch éocènedligocène. - D. Unités de Lagonegro 1 
et II. - E. Formation du Monte Facito de l'unité du Lagonegro II. 

A l'Est d'une faille récente, apparaft le flysch éocène-oligocène 

surmonté par une nappe de Lagonegro II (formation du Monte Facito), 

puis un nouvel accident vertical N 155O permet l'affleurement du Lago- 

negro 1. 

On constate une nouvelle fois l'importance de la tectonique récente 

ayant surélevé la partie orientale du secteur étudié et le lieu d'affleu- 

rement de l'unité la plus basse connue, ce qui représente un rejet plio- 

quaternaire de plus de 500 m ! 

L'unité du Lagonegro II, tout comme celles de la plate-forme 

interne,sontpeu plisséesen comparaison des séries du Lagonegro 1. 

Elles se présentent habituellement comme des séries monoclinales dé- 

bitées par un jeu de failles. Ce fait avait été remarqué depuis long- 

temps (Grandjacquet, 1963, 1964) et notamment pour certaines unités 



de la plate-forme campano-lucanienne qui avaient été décrites comme des 

"dalles flottantesN sur du flysch. L'unité du Lagonegro II présente 

quelquefois des plis de style souple, d'axes NU-SE subhorizontaux, en 

rien comparables avec ceux du Lagonegro 1. 

Directement au-dessus de 1 :unité de Foraporta, vient reposer 

l'unité d1Alburno-Cervati encore appelée Silentino-lucanienne. Le con- 

tact tangentiel entre ces deux unités n'est guère visible sur le sec- 

teur étudié et se cache sous l'abondante végétation. On peut quand même 

en deviner le profil longitudinal au pied du mont Cervaro où le chevau- 

chement s'oriente suivant un plan calculé N 20/W 25O. Le mont Rotonda, 

formé des mêmes séries carbonatées de plate-forme, chevauche le flysch 

éocène-oligocène reposant sur le Lagonegro 1. Là encore, l'unité ne 

présente pratiquement pas de plis et la série reste monoclinale à faible 

pendage . 
Les modalités de la tectonique, capable de déplacer de vastes 

panneaux de calcaire sans les plisser, sur au moins une quinzaine de 

kilomètres (Bousquet, 197 1 , demeurent inconnues. Ils peuvent corres- 
pondre à des phénomènes de compression accompagnés de phénomènes gravi- 

taires, sans que pour autant, on puisse quantifier l'un ou l'autre de 

ces phénomènes. 

4. Autres secteurs 

a. Le secteur du Monte Armizzone, Castelsaraceno (fig. 99) ---------------------------------.-------.--- 
L'unité du Lagonegro II, à faciès Armizzone, affleure en deux 

endroits : 

- au Monte Armizzone, où elle est cernée et débitée par un 
important dispositif de failles ; 

- sous le Monte Raparo, où elle apparait en demi-fenêtre, 
bordée au SE par une faille de type anti-apenninique ( N  40°). 

Il n'est pas possible de préciser si le mont Armizzone représente 

une fenêtre ou une klippe, tant l'unité du Lagonegro II est fracturée. 

Le contact avec le flysch s'effectue toujours par failles verticales 

Par contre, au NNE de Castelsaraceno, l'unité dlAlburno-Cervati ( =  Si- 

lentino-lucanienne) repose par l'intermédiaire d'un contact plat sur 

les séries de faciès Armizzone du Lagonegro II. La coupe de ce contact 

est classique (Grandjacquet, 1963) et son interp~étation est indicustable. 



Le Monte Raparo représente le point extrême du chevauchesent vers l'Est 

de l'unité d9Alburno-Cervati. De même, le faciès Armizzone et toutes 

les autres séries et unités "lagonegresiennesn disparaissent après cet 

affleurement oriental. 

Fig. 99.- Carte de la 
région Castelsaraceno- 
Monte Armizzone 
1/50 000. 

Un conglomérat calabrien vient cacheter le contact anormal des 

nappes et fossiliser une grande fracture N 35O à N 40°. Celle-ci 

appartient à la famille des failles anti-apenniniques qui a ici fonc- 

tionné au Pliocène. Une autre faille juxtapose au Sud le conglomérat 

avec les séries du Lagonegro II. Cette faille N 160°/E 50, de type 

apenninique a donc joué après le Calabrien, ce qui étend et confirme 

les études menées par Bousquet (1973) dans l'Apennin calabro-lucanien. 

L'analyse microstructurale des séries du Lagonegro II n'a pas 

donné de résultats très nets. Il semble que les séries aient subi un 

plissement très souple d'axes horizontaux N-S à N 20°. 



Remarque : au sein du "flysch indifférenciéN (fig. 991, ont été -------- 
reconnus : 

- du flysch calabro-lucanien (formation dfAlbidona, formation 
des Crete Nere) qui chevaucherait directement les massifs calcaro-dolo- 

mitiques (<n Bousquet, 1973) ; * 

- du flysch éocène-oligocène ; 

- du flysch Galestri ( ? ) .  

Tous ces flyschs apparaissent sur le terrain de façon désordonnée, 

plus ou moins mélangés. Leur structure d'ensemble est difficile à dé- 

chiffrer ainsi que leurs relations. 

b. Le secteur de Sasso di Castalda (fig. 100) ............................... 
Le style tectonique reste encore une fois très souple. On observe 

de vastes plis à axes difficiles à mettre en évidence, en général hori- 

zontaux à orientation NW-SE. 

Fig . 100.- Carte de 
la région de 
Sasso di Castalda 
1/50 000. 

La fracturation de ce secteur, et notamment la faille de Piano 

d'Aria, est à inscrire au registre de la tectonique récente, post-tecto- 

nique tangentielle. Elle met, en effet, en contact l'unité de Sasso di 

Castalda avec celle de Pignola-Abriola normal.ement susjacente. Ce che- 

vauchement, visible au pied de la "Cta diTurril', a servi d'argument à 



Scandone (1967 b )  pour r a n g e r  l e  f a c i è s  d e  Sasso  d i  C a s t a l d a  d a n s  l ' u -  

n i t é  i n f é r i e u r e  du Lagonegro 1, e t  donc d e  d é f i n i r  les deux u n i t é s  du 

Lagonegro. Il e s t  é v i d e n t  i c i  que l e s  s é r i e s  d e  Sasso  d i  Castalda cor-  

r esponden t  b ien  à l ' u n i t é  i n f é r i e u r e  p a r  r a p p o r t  à c e l l e  d e  Pignola-  

Abr io la  q u i  l a  surmonte.  Mais il e s t  c e r t a i n  a u s s i  que les caractéris- 

t i q u e s  s é d i m e n t a i r e s  du f a c i è s  S a s s o  d i  C a s t a l d a  s o n t  d i f f é r e n t e s  de  

c e l l e s  du Lagonegro 1 b i e n  q u ' i l  s'agisse i c i  d 'une  u n i t é  i n f é r i e u r e .  

Ne peut-on d è s  l o r s  a d m e t t r e  l ' e x i s t e n c e  d 'un l agonegro  III, v o i r e  

a u s s i  d ' u n  Lagonegro I V  e t  V ,  e t  l e s  i d e n t i f i e r  aux f a c i è s  séd imenta i -  

r e s .  On a u r a i t  a i n s i  une s u c c e s s i o n  d ' u n i t é s  à v a l e u r  d e  f a c i è s  s é d i -  

m e n t a i r e  q u i  s e  s u p e r p o s e r a i e n t  du Nord v e r s  l e  Sud comme s u i t  : 

NORD SAPI FELE faciès proximaux 

1 
7 A  - , A. - 7  

PIGNOLA-ABRIOLA ... - faciès intermédiaires 
SASSO D I  CASTALDA.. 

7 b  - e - e - 7  

ARMIZZONE. 

i - faciès dietaw 

SUD LAGONEGRO 
Voir f i g .  108. 

L a  correspondance u n i t é - f a c i e s  n ' e s t  pas  un f a i t  du hasard : 

l e s  g r a n d s  a c c i d e n t s  chevauchants  d é l i m i t a n t  les d i f f é r e n t e s  u n i t é s  

e m p r u n t e r a i e n t ,  l o r s  de  l a  t e c t o n i q u e  en compress ion,  d ' a n c i e n n e s  

d i s c o n t i n u i t é s  s é d i m e n t a i r e s  ( f a i l l e s  l i s t r i q u e s  ou a u t r e )  d é l i m i t a n t  

l e s  d i f f é r e n t s  f a c i è s .  C e t t e  p r o p o s i t i o n  e s t ,  b ien s û r ,  hypo thé t ique .  

E l l e  ne  t i e n t  pas  compte, pa r  exemple,  du chevauchement d a n s  l e s  monts 

P i c e n t i n i  p r è s  de S a l e r n e ,  d 'une  u n i t é  a t t r i b u é e  au Lagonegro 1 p a r  

une u n i t é  a t t r i b u é e  au Lagonegro II f a c i è s  San F e l e  (Scandone e t  gi., 

1967). 

c .  Le s e c t e u r  de  San F e l e  ( f i g .  101)  ...................... 
C ' e s t  l e  d e r n i e r  a f f l e u r e m e n t  impor tan t  v e r s  l e  Nord d 'une  u n i t é  

a p p a r t e n a n t  au  b a s s i n  du Lagonegro. Les s é r i e s  y s o n t  peu p l i s s é e s .  Les 

a x e s  d e s  m i c r o p l i s  mesurés ( a u  coeur  de p l i s  de p l u s  g rande  importance)  

s ' a c c o r d e n t  avec ceux c a l c u l é s  a p a r t i r  du r e p o r t  s u r  stéréogramme e t  

i n d i q u e n t  un s e c t e u r  p r é f é r e n t i e l  NW/ h o r i z o n t a l  avec une tendance au 

plongement v e r s  l e  NW. 



Fig. 101.- Carte de la région 
de San Fele 1/50 000. 

Les formations affleurent surtout grâce au jeu de failles. La 

rosace de fracturation met en évidence trois grandes directions, main- 

tenant bien connues : 

- les failles apenniniques : N 140° t IO0 (55 %) ; 

- les failles anti-apenniniques : N 50° + IO0 (35 % )  ; 

- les failles N-S à N IO0 (10 % ) .  

Fig. 102.- Rosace de fracturation du 
secteur de San Fele. 

Légende : voir figure 81. 

20 mesures  1; 



Les grands basculements observés sur la carte sont directement 

rattachables à cette fracturation plie-quaternaire. Les failles de 

type apenninique ont surélevé et légèrement ployé une des lèvres par 

rapport à l'autre (fig. 103). 

Fig. 103.- Importance 
de la tectonique 
récente dans 
l'allure des 
affleurements . 



I V .  CARACTERISTIQUES TECTONIQUES GENERALES ; APPORTS DE E1ETUDE 

L ' é t u d e  t e c t o n i q u e  a  permis  de  c o n f i r m e r ,  de  p r é c i s e r  ou d e  d é c o u v r i r  

un c e r t a i n  nombre d e  f a i t s  r e l a t i f s  aux évènements q u i  o n t  engendré  les 

s t r u c t u r e s  de  l a  r é g i o n .  Les  f a i t ?  nouveaux, par  les problèmes q u ' i l s  sou- 

l è v e n t  e t  ceux q u ' i l s  r é s o l v e n t ,  r e m e t t e n t  en q u e s t i o n  une p a r t i e  de  la  

c h r o n o l o g i e  e t  d e s  m o d a l i t é s  d e  l a  t e c t o n i q u e  admises  a n t é r i e u r e m e n t .  

*-La p résence  de  s t r u c t u r e s  t e c t o n i q u e s  dans  l ' u n i t é  du Lagonegro 1, 

non v i s i b l e s  dans  les u n i t é s  s u s - j a c e n t e s ,  pose l e  problème d e  l ' e x i s t e n c e  

d 'une  phase  t e c t o n i q u e  précoce (probablement  mineure ) ,  à moins que l ' a c q u i -  

s i t i o n  d e  c e s  s t r u c t u r e s  ne s o i t  d i r e c t e m e n t  l iée à l a  mise en p l a c e  du 

Lagonegro II l o r s  d e s  phases  t a n g e n t i e l l e s .  

Ir-La d é c o u v e r t e  d 'un  f l y s c h  éocène-ol igocène,  i n t e r c a l é  t ec ton ique-  

ment ( ? )  e n t r e  l ' u n i t é  du Lagonegro 1 e t  c e l l e  du Lagonegro II, a i n s i  

que son é v e n t u e l l e  p résence  en t a n t  q u ' u n i t é  au-dessus d e  l a  plate-forme 

i n t e r n e ,  nous c o n t r a i g n e n t  à a d m e t t r e  que l e  chevauchement @1 d e  l a  

pla te-forme i n t e r n e  s u r  l e  Lagonegro II(faci&s Armizzone) s ' e s t  e f f e c t u é  

a v a n t  c e l u i  du Lagonegro II s u r  l e  Lagonegro 1 (Q3) ( f ig .  104). 

Fig .  104.- Modèle d e  mise en p l a c e  d e s  u n i t é s .  

T o u t e f o i s ,  on ne peu t  é c a r t e r  l a  p o s s i b i l i t é  d 'une  u n i t é  du Lagonegro 1 

s ' é t e n d a n t  jusqu ' 6  1 10l igoc&ne  t e r m i n a l  ( absence  de  $2 dans  c e  c a s )  , 
dans  l a q u e l l e  l e  f l y s c h  éocène-oligocène r e p r é s e n t e r a i t  l a  s u i t e  v e r s  

l e  h a u t  d e  l a  s é r i e  du Lagonegro 1 ; sa présence  au-dessus de  l a  p l a t e -  

forme i n t e r n e  r e p o s e r a i t  a l o r s  l e  problème de  l l a l l o c h t o n i e  du b a s s i n  

(cf. infra). 

*-L 'ex i s tence  d 'une  phase t a r d i v e ,  p e r p e n d i c u l a i r e  à l a  phase ca rac -  

t é r i s é e  p a r  d e s  c o n t r a i n t e s  d ' o u e s t  en E s t  ( en  coordonnées a c t u e l l e s ) ,  

permet d ' i n t e r p r é t e r  l e s  s t r u c t u r e s  en b r a c h y a n t i c l i n a u x  e t  en c u v e t t e s .  



Cette phase e s t  p e u t - ê t r e  r e s p o n s a b l e  d e  l a  r e p r i s e  en s y n c l i n a l  couché 

sens des 

d e  l a  k l i p p e  t r i a s i q u e  d e  l ' u n i t é  d e  F o r a p o r t a  d a n s  l e  massif d e s  Murge 

d e l  P r inc ipe .  

*-La d i f f é r e n c e  d e  s t y l e  t e c t o n i q u e  e n t r e  les u n i t é s  chevauchantes  

e t  c e l l e  du Lagonegro 1 a u r a i t  po'ur c a u s e  l e  r é s u l t a t  de  l ' a u t o c h t o n i e  

r e l a t i v e  du Lagonegro 1. Le s t y l e  d e s  p l i s  du Lagonegro 1, souvent  dé- 

v e r s é s  e t  chevauchants  v e r s  l ' E s t ,  impl ique  o b l i g a t o i r e m e n t  un d é c o l l e -  

ment. Ce lu i -c i  s ' e f f e c t u e  probablement au n iveau  du T r i a s  moyen r e p r é -  

s e n t é  par  d e s  niveaux p l a s t i q u e s  marneux a f f l e u r a n t  peu s u r  l e  t e r r a i n .  

I l  e x i s t e  cependant  une n e t t e  o p p o s i t i o n  e n t r e  l e  s t y l e  t e c t o n i q u e  d e  

c e t t e  u n i t é  e t  c e l u i  d e s  u n i t é s  s u p é r i e u r e s  chevauchantes  ( y  compris 

c e l l e  du Lagonegro II) se p r é s e n t a n t  en g é n é r a l  comme de v a s t e s  pan- 

neaux monoclinaux d é b i t é s  p a r  un jeu  d e  f a i l l e s  v e r t i c a l e s .  C e t t e  oppo- 

s i t i o n  ne peu t  s ' e x p l i q u e r  que par  un comportement d i f f é r e n t  v i s -à -v i s  

d e s  c o n t r a i n t e s .  L ' e f f e t  d e s  c o n t r a i n t e s  s e  t r a d u i t ,  dans  les u n i t é s  

s u p é r i e u r e s ,  p a r  un déco l lement  s u i v i  d ' u n  déplacement de g rande  ampleur 

du panneau d é c o l l é  q u i ,  d e  c e  f a i t ,  s e  p l i s s e  a s s e z  peu ( f i g .  105, 1 ) . 
Pour l e  Lagonegro 1, l a  r é p o n s e  à l a  c o n t r a i n t e  e s t  d i f f é r e n t e  : l e  

r accourc i s sement  s ' e f f e c t u e  p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  d e  p l i s  e t  de  p e t i t e s  

f a i l l e s  chevauchantes  q u i  l a i s s e n t  supposer  un déplacement h o r i z o n t a l  

r e l a t i v e m e n t  f a i b l e  par r a p p o r t  à c e l u i  d e s  u n i t é s  chevauchantes  ( f i g .  

105,  2 ) .  Tout c e  passe  donc comme si l ' u n i t é  i n f é r i e u r e  du Lagonegro 1 

a v a i t  l e  même comportement t e c t o n i q u e  que l e s  s é r i e s  au toch tones  ou para-  

au toch tones  a l o r s  que l e  s t y l e  t e c t o n i q u e  d e s  a u t r e s  u n i t é s  s 1 e x p l i q u e -  

r a i t  pa r  l e  déplacement q u ' o n t  s u b i  l e s  nappes.  

contraintes ; 
.-a externe - 1 F,' ' .I -A 

1 1 

W L  2 > 
a- 1 point d'ancrage t 

Unités peu p l i s sées ;  l ' locrsie  
: de 1. contrainte es t  

traduite par l e  

.. . . 
1 externe. 

I 

i h i t é  i n t m d m t  pl issée.  
l e  raccwrcissemnt 
s'effectue p.r p l i s , f a i l l c r  
inversei et f a i l l e s  
chwauciuntes . 

Fig .  105.- Comportement d e s  u n i t é s  soumises aux c o n t r a i n t e s .  



Pour que le plissement de l'unité autochtone ou para-autochtone s'effectue, 

il est nécessaire d'envisager un blocage en un point donné. Celui-ci 

pourrait se situer à l'Est du Monte Sirino, en dessous du secteur où af- 

fleure le flysch Galestri, entre la Cse di Lascio et Pascalicchio. Ce 

secteur présente une structure subtabulaire ou monoclinale relativement 

calme ; de plus, les axes de plis ainsi que les failles chevauchantes sem- 

blent se mouler autour d'un môle qui aurait bloqué et contrarié localement 

le mouvement général (fig. 106). 

. . 

faille chevauchante 

- faille verticale 
c--, axe de pli 

Fig. 106.- Allure 
des axes et 
des failles 
chevauchantes 
autour du 
Monte Sirino. 
Localisation 
d 'une éven- 
tuelle zone 
d'ancrage. 

*-Enfin, cette étude remet en question la notion développée par 

Scandone (1961 a 1980) d'un Lagonegro II, nappe unique venant recouvrir 

une unité inférieure (Lagonegro 1). A la faveur des découvertes effec- 

tuées, il est maintenant certain que s'étageait dans l'espace une suc- 

cession de faciès appartenant au bassin du Lagonegro, s'alignant actuelle- 

ment du Nord au Sud et ayant gardé leur disposition générale d'ensemble. 

-Selon l'hypothèse de Scandone, l'unité inférieure du Lagonegro 1 

serait composée du facies Lagonegro (S.S.) (distal) et de celui de Sasso 

di Castalda (intermédiaire), tandis que l'unité supérieure serait formée 

des faciès Armizzone (distal), Pignola-Abriola (intermédiaire) et San 

Fele (proximal). Le niveau de décollement délimitant les deux unités 



passerait donc entre les faciès Pignola-Abriola et Sasso di Castalda, 

entre Sasso di Castalda et Armizzone, et enfin entre Armizzone et Lago- 

negro, ce qui paraTt un peu compliqué (fig. 107). 

-La figure 108, basée sur un schéma effectué par Scandone (1973), 

représente 1 'allure des affleurements des unités du bassin du Lagonegro 

avec le report des différents chevauchements observés (trait plein) et 

interprétés (tireté) ; ont aussi été replacées de la même manière, les 

grandes fractures plio-quaternaires de direction apenninique. Cette 

hypothèse permet d'interpréter de façon différente la structure du 

bassin ; ainsi, s'étageraient en se chevauchant, une succession de 

"faciès1' à valeur d'unité, c'est-à-dire du Nord au Sud : 

- l'unité de San Fele (Lagonegro V) ; 

- l'unité de Pignola-Abriola (Lagonegro IV) ; 
- l'unité de Sasso di Castalda (Lagonegro III) ; 
- l'unité dlArmizzone (Lagonegro II) ; 
- l'unité de Lagonegro (Lagonegro 1). 

Les contacts anormaux emprunteraient alors d'anciennes discontinuités 

comme des plans de failles listriques par exemple, chaque unité-faciès 

se décollant de son substratua inconnu par l'intermédiaire de niveaux 

plus plastiques (formation du Monte Facito) (fig. 109).  

Fig. 107.- Plan de décollement replacé dans la paléogéographie anté- 
tectonique, selon les travaux antérieurs (Scandone, 1961 à 1972). 

Remarque : on a porté sur la coupe les coordonnées actuelles ; -------- 
l'echelle des hauteursest exagérée par rapport à celle des longueurs. 
A. Unités du bassin du Lagonegro. - B. Soubassement autochtone hypo- 
thétique. - a. Projection de la contrainte sur le plan de coupe. 
Le décollement se fait au niveau de la formation du Monte Facito. 



Fig .  108.- Af f l eurement  d e s  d i f f é r e n t e s  u n i t é s - f a c i è s  de  Lagonegro 
e t  i n t e r p r é t a t i o n  s t r u c t u r a l e  ( d ' a p r è s  Scandone,  1973, m o d i f i é ) .  

F i g .  109.- Modèle proposé où chaque f a c i è s  r e p r é s e n t e  une u n i t é  
p ropre .  - 

Remarque e t  l égende  : v o i r  f i g .  107. 
En t r a i t  p l e i n  : chevauchement o b s e r v é .  
En t i r e t é  : chevauchement i n t e r p r é t é .  



L'unité du Lagonegro 1, plus ou moins bloquée lors de la structuration, 

se serait alors plissée, tandis que l'unité du Lahonegro II (Armizzone), 

encore solidaire du Lagonegro 1, s'écaille et vient chevaucher cette 

dernière. 

Cette nouvelle interprétation des séries sous-entend une position 

para-autochtone du bassin du Lagonegro. Celui-ci serait constitué d'un 

sillon profond bordé à l'Ouest de la plate-forme interne campano-luca- 

nienne et à l'Est par la plate-forme dfAbruzze-Campanie. 

Pour d'autres (Selli, 1962 ; Scandone, 19671, le bassin du Lago- 

negro serait totalement allochtone. D'origine interne, il aurait glissé 

d'Ouest en Est pour venir aboutir dans un sillon d'âge miocène, au milieu 

de la plate-forme unique d'Apulie, dtAbruzze-Campanie et de Campanie- 

Lucanie (cf. Miconnet, 1982). Ces partisans de l'allochtonie généralisée 

se basent principalement sur : 

1. la nécessité d'invoquer un décollement pour expliquer 

le style tectonique de l'unité du Lagonegro 1 ainsi 

que l'absence de séries plus anciennes que le Trias 

supérieur (Grandjacquet, 1961) ; 

2. la position "flottante" (en klippe) de certains niveaux 

du Lagonegro sur du flysch tertiaire aux environs de 

Nemoli-Rivello (Grandjacquet, 1963 b) ; 

3. la présence de brèches de roches éruptives dans le 

flysch Galestri, nécessitant obligatoirement une 

position proximale du socle interne (Scandone, 1967) ; 

4. l'origine de la silice présente dans l'ensemble de la 

série et notamment dans le flysch Galestri ne s'expli- 

quant que par une alimentation proximale en produit 

gréseux provenant du socle interne (Grandjacquet, 

1963 b ) .  

A la faveur de l'étude entreprise ici, les faits mis en avant 

pour argumenter l'allochtonie du bassin peuvent être expliqués et 

interprétés d'une autre façon. C'est ainsi que le décollement invoqué 

en 1 peut être interprété comme une réponse d'une unité para-autoch- 

tone obligée de se plisser pour dissiper la contrainte. Si un décolle- 

ment est nécessaire, celui-ci n'est en rien comparable à une surface 

de charriage (cf. supra). La position flottante de certains niveaux 

du Lagonegro sur le flysch tertiaire ( 2 )  a été reconnue ici ; par 

contre, il ne s'agit pas de l'ensemble du bassin qui reposerait sur 



du flysch tertiaire, mais de l'unité du Lagonegro II qui chevauche le 

flysch éocène-oligocène, lui-même tectoniquement (ou stratigraphique- 

ment ? )  au-dessus du Lagonegro 1. Je n'ai jamais rencontré, malgré le 

grand nombre d16chantillons récoltés, de brèches de roches éruptives 

ou même endogènes dans la formatcion du flysch Galestri (3) ; mais de 

tels morceaux existent dans le flysch éocène-oligocène par ailleurs 

fort semblable au Galestri. Enfin, il n'est pas besoin d'invoquer une 

alimentation à partir du socle interne pour expliquer l'origine de la 

silice ( 4 ) .  Celle-ci est présente dans l'ensemble de la série mais 

elle est d'origine essentiellement biogénique (tests de Radiolaires 

ou spicules dlEponges) et non pas détritique. On a vu aussi que le 

flysch Galestri n'était pas formé d'alternances gréso-pélitiques, 

mais d'alternances calcaro-pélitiques. 

Plus rien n'interdit dès lors de considérer une position relati- 

vement autochtone du sillon du Lagonegro par rapport à ses plates- 

formes limitrophes. A l'appui de cette thèse, on peut signaler : 

- l'absence de séries ou de lambeaux de séries de type 
Lagonegro tectoniquement superposées à la plate-forme interne, qu'on 

serait en droit d'attendre s'il y avait eu charriage des unités du 

bassin sur la plate-forme ; 

- l'absence de fenêtre tectonique affleurant dans le 
sillon lucanien sous les unités du Lagonegro ; 

- la présence de faciès de "transitionu sur le bord orien- 
tal de la plate-forme interne (unité de Foraporta-Maddalena) qui pour- 

rait représenter la marge de la plate-forme interne vers le sillon 

lucanien (Grandjacquet et Mascle, 1978). 

Si l'on admet llautochtonie relative, le problème reste de con- 

naître l'agencement des différentes unités à l'intérieur du sillon ; 

comment la tectonique miocène, qui s'exerce d'ouest en Est, affecte- 
I\ # 

t-elle les unités-faciès du sillon qui s'agencent actuellement du 

Nord au Sud ? 



V. CONCLUSION : LES PRINCIPALES ETAPES DE LA TECTOGENESE 

L'Apennin méridional, tel qu'il nous apparaît aujourd'hui, est 

le résultat d'une tectogenèse ayant commencé dès le Crétacé pour les 

zones internes (Dubois, 1976). . 
*-Tout comme l'Apennin calabro-lucanien (Bousquet, 1971), le bassin 

du Lagonegro semble avoir subi les effets d'une tectonique cassante 

suivie d'une certaine érosion avant son recouvrement tectonique et sa 

structuration (cf. faille du Monte Niella fossilisée par une unité 

chevauchante). 

*-Selon nous, la sédimentation dans le bassin du Lagonegro et no- 

tamment l'absence de séries stratigraphiques concordantes plus récentes 

que ltOligocène, permet de penser que la tectonique majeure débute dès 

le Miocène. Cette idée est confirmée par les études menées dans les ré- 

gions avoisinantes : Bousquet (1973) pour l'Apennin calabro-lucanien, 

Scandone (1967) pour l'Apennin lucanien, et Grandjacquet (1971) pour 

l'Apennin méridional. Donc, probablement fin Aquitanien à Burdigalien 

(Scandone, 19671, la tectonique de compression met en place la plate- 

forme interne de Campanie-Lucanie au-dessus des unités du Lagonegro : 

- dans le Sud du bassin, le recouvrement tectonique du 
Lagonegro II (Armizzone) par les unités de la plate-forme interne est 

accompagné d'un bombement et d'un soulèvement des zones internes per- 

mettant le décollement et la migration vers l'Est d'un ensemble d'uni- 

tés flyschoTdes dont notamment celle du flysch éocène-oligocène ; 

- les unités du Lagonegro s'individualisent et s'empilent 
alors ; les unités supérieures de San Fele, Pignola-Abriola et Sasso 

di Castalda, franchement allochtones, ne subissent pas de plissement 

important. L'unité dtArmizzone (Lagonegro II) stécaille et vient re- 

couvrir à la fois l'unité du flysch éocène-oligocène, d'origine plus 

interne, et l'unité para-autochtone du Lagonegro 1 en cours de plisse- 

ment. 

Ce premier ensemble de phases tangentielles se prolonge jusqu'au Tor- 

tonien, chacune des étapes de l'avancée des nappes (Aquitano-Burdiga- 

lien, Langhien, Tortonien supérieur) étant enregistrée par des dépôts 

transgressifs (Elter et Scandone, 1980).  Les produits détritiques pro- 

venant des reliefs en cours de création staccumulent dans une fosse 

miocène surimposée en partie au sillon lucanien : la fosse Irpinienne. 



Ir-Après cet é p i s o d e  v i o l e n t ,  une seconde phase  à c o n t r a i n t e s  N-S 

v i e n t  r e p l i s s e r  les  s t r u c t u r e s  a c q u i s e s  l o r s  d e s  phases  E-W e t  former  

un ensemble d e  dômes e t  d e  c u v e t t e s  d a n s  l e  Lagonegro 1, p e u t - ê t r e  

accompagnée d 'une  r e m o b i l i s a t i o n  d e s  nappes.  C e t t e  seconde phase 

compressive e s t  a u s s i  connue s u r  la  p la te - fo rme  i n t e r n e  d a n s  l ' u n i t é  

de  Campo-Tenese (Grandjacquet  e t  Mascle, 1978). 

*-Enfin,  d e s  évènements r é c e n t s ,  p l i o - q u a t e r n a i r e s ,  a f f e c t e n t  l a  

rég ion .  Les p l u s  v i s i b l e s  e t  les p l u s  s p e c t a c u l a i r e s  s o n t  les  g r a n d e s  

f a i l l e s  normales  a y a n t  joué en h o r s t  e t  en g r a b e n ,  d i r e c t e m e n t  respon- 

s a b l e s  de l ' a f f l e u r e m e n t  d e  l ' u n i t é  t o u t  à f a i t  i n f é r i e u r e  du Lagone- 

g r o  1. Ces f a i l l e s  s o n t  à a s s o c i e r  aux mouvements à grands  rayons  d e  

courbure  q u i  o n t  s o u l e v é  t o u t e  l a  c h a f n e  c a l c a i r e  e t  a b a i s s é  l a  f o s s e  

bradanique c r é a n t  a i n s i  une d é n i v e l l a t i o n  d e  p l u s  d e  5 000 m s u r  une 

c inquan ta ine  d e  k i l o m è t r e s  ! (Bousquet ,  1973). L ' o r i g i n e  d e  l a  t e c t o -  

n ique  r é c e n t e  en  d i s t e n s i o n  s e r a i t  à r a p p o r t e r  à l ' e x p a n s i o n  de  l a  

mer t y r r h é n i e n n e  à p a r t i r  du Miocène s u p é r i e u r .  C e t t e  t e c t o n i q u e  en 

d i s t e n s i o n  e s t ,  de  p l u s ,  compliquée p a r  l e s  e f f e t s  de l a  subduc t ion  

d e  l a  mer i o n i e n n e  r e s p o n s a b l e ,  o u t r e  du volcanisme de l ' E t n a  e t  du 

S t rombol i ,  de  nombreux tremblements d e  t e r r e  a y a n t  r é a c t i v é  c e r t a i n e s  

f a i l l e s .  
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- C o n c l u s i o n  g é n é r a l e  



Les différentes études menées précédemment ont permis de préciser 

certaines caractéristiques du bassin. En rassemblant ces caractéristiques, 

il est possible de tenter une synthèse sous forme d'un modèle possible 

d'évolution géodynamique de la région de Lagonegro. L'étude régionale 

que j'ai effectuée ne me permet pas d'établir directement un modèle global, 

jlai donc choisi, en accord avec ceux proposés par Biju-Duval e t  a l .  (19771, 

Caire (19731, D'Argenio et Alvarez (19801, Dercourt (1970), Dubois (1976), 

Elter et Scandone (1980), Grandjacquet et Mascle (1978), Laubscher et 

Bernouilli (1977) et Scandone (1972, 1975 a et b), celui qui me paraissait 

le mieux convenir à l'ensemble des observations effectuées. 

Le modèle proposé, dont l'évolution ne concerne que le bassin du 

Lagonegro, reste soumis à un grand nombre d'interprétations et d1hypothè- 

ses, notamment sur la continuité des faciès vers le Nord. Le bassin a été 

replacé dans son contexte paléogéographique établi auparavant (cf. Tectoni- 
II Il 

que, paragraphe IV), c'est-à-dire en position intraplate-forme. 

1. La période anté-orogénique 

Cette première période correspond à la naissance et au développement 

du bassin. 

a. Le Trias inférieur (Scythien) (fig. 110). ............................. 
Les faits se rapportant à cette époque sont peu nombreux. Il semble- 

rait qu'après le cycle orogénique hercynien se soit installée, notamment 

au Scythien, une plate-forme carbonatée dont le seul témoignage nous par- 

vient au travers des blocs de la formation du Monte Facito. Cette plate- 

forme, en général peu profonde (structures fenestrées, Dasycladacées), 

TRIAS  in fé r ieur  

Fig. 110.- Bloc 
d iagr amme 
de la région 
avant 1 l ou- 
verture ; 
la plate- 
forme 
scythienne. 

Faciès à : 1. 
Meandrospim 
pusi l ta .  - 2. 
Structures fenes- 
trées. - 3. Dasy- 
cladacées. - 4. 
Oo.t *es. 



serait bordée à l'Est ( ? )  par un cordon littoral (grès, galet, grands 

Gastéropodes, Meandrospira pusilla) (cf. Stratigraphie, paragraphe III, 

1) puis par une aire continentale à sol peu évolué (cf. Stratigraphie, 

paragraphe VII). 

C'est vraisemblablement dès 1'Anisien inférieur (peut-être déjà 

au Scythien terminal [cf. Stratigraphie, paragraphe III, 1)  ) que 1 'ou- 

verture du bassin se produit. Elle se poursuit durant tout IlAnisien 

et le Ladinien pour s'arrêter à la limite Ladinien-Carnien. La naissance 

du bassin se manifeste par la création de dénivellés importants et par le 

démantèlement de la plate-forme scythienne en vastes panneaux. Ces deux 

phénomènes sont à l'origine de la formation du Monte Facito (cf. Strati- 

graphie, paragraphe III, 1) .  La profondeur encore peu importante permet 

l'installation locale de récifs tandis que s'épanchent sur le fond du 

bassin quelques roches éruptives (cf. Stratigraphie, paragraphe V, 1). 

Le mécanisme de l'ouverture du bassin est encore mal connu ; il semble- 

rait que celui-ci soit de type fracturation intra-continentale et donc 

à rattacher directement à la tectonique en distension du Trias moyen 

(cf. Stratigraphie, paragraphe V, 1). 

TRIAS m o y e n  

Fig. 111.- Ouverture aniso- 
ladinienne ; la naissance 
du bassin. 

1. Mise en place dlolistolites. - 
2. Formation de récifs (loca- 
lement dans le secteur de Pignola 
Abriola).- 3. Mise en place de 
roches effusives (localement 
dans le secteur de Pignola- 
Abriola). 

.. ' -. Remarque : les mouvements 
verticaux sont exagérés. - 

c. Du Carnien à l'Oligocène (fig. 112 et 113) ........................ 
C'est la période de quiescence du bassin. L'individualisation des 

différents secteurs (San Fele, Pignola-Abriola, Sasso di Castalda, Armiz- 

zone et Lagonegro) déjà amorcée auparavant se poursuit. Un fleuve formé 

au Trias supérieur et qui se jette à proximité du secteur de San Fele, 



alimente au moins jusqufau Crétacé inférieur, le bassin en produits 

détritiques [sables et sablons, éléments carbonatés et charbonneux (cf. 

Stratigraphie, paragraphe VI, 111. L'approfondissement du bassin est 

attribuable à la subsidence. Sa profondeur atteint la surface de com- 

pensation des carbonates dès le Nprien moyen pour les secteurs distaux 

alors que la C. C. D. n'est atteinte qu'à la limite Oxfordien-Kimmérid- 

gien pour les secteurs proximaux (cf. Stratigraphie, paragraphe VIII). 

T R I A S  supér ieur  

Fig. 112.- Individuali- 
sation des faciès ; 
période de subsi- 
dence marquée. 

Faciès : 1. Lagonegro 1. - 
2. Armizzone. - 3. Sasso 
di Castalda. - 4. Pignola- 
Abriola. - 5. San Fele. - 
6. Cône deltalque. - 7. 
Sens du courant. 

La sédimentation jusqulalors essentiellement carbonatée (formation des 

calcaires à silex) devient siliceuse (formation des radiolarites). 

L'apparition soudaine et synchrone de nouvelles alternances péli- 

tico-calcaires au crétacé basal (formation du flysch Galestri) est globa- 

lement attribuable à une brusque chute de la surface de compensation des 

carbonates. Néanmoins, le renouvellement tout aussi brutal du cortège 

argileux (cf. Stratigraphie, paragraphe VI1 ) pourrait correspondre à un 

lointain écho tectonique. 

PALEOCENE 

. - 1 - -  - - -. - Fig. 113.- Fin de la 
-C 

. - période de vacuité. 

- - ,  1. Arrivées détritiques ; 
formation des argiles 
rouges de Pecorone. - 
2. Arrivées détritiques ; 

- formation de Bella. - 
3. Formation du f lysch 
Galestri. 



Cette période de vacuité commence à prendre fin dès le Sénonien. 

De nouvelles llpulsions~ tectoniques se traduisent dans le bassin par 

des apports microbréchiques à bréchiques (formation de Pecorone, forma- 

tion de Bella). Ces arrivées se poursuiveraient jusqu'à ltEocène-0ligo- 

cène avant la tectonisation du secteur (fig. 113). 

2. La période de tectonisation (Miocène-~ctuel) 

a. Les phases de structuration (Miocène-Pliocène inférieur) 

Les manifestations tectoniques se produisent d'abord à l'Ouest du 

bassin par la mise en place des unités de la plate-forme interne de Cam- 

panie-Lucanie (cf. Introduction, fig. 5 )  sur les futures unités du Lago- 

negro au Miocène inférieur. 

MIOCENE in fé r ieur  e t  m o y e n  
Y 

Fig. 114.- Le début de la 
tectonisation. 

1. Unité du Lagonegro 1. - 
2. Unité du Lagonegro II 
(Armizzone). - 3. Sens de 
glissement (par gravité) des 
nappes plastiques. - 4. Sens 
des contraintes. - 5. Soulè- 
vement des zones internes. 

Dans le secteur méridional du bassin, la future unité du Lagonegro II 

(Armizzone) est chevauchée par l'unité de Foraporta-Maddalena et de Pollino. 

Ce chevauchement est accompagné par un soulèvement des zones internes et 

notamment du sillon des flyschs internes qui se décollent et commencent à 

glisser vers l'Est (fig. 1 1 4 ) .  Le bassin commence à se structurer et une 

petite partie de l'ensemble des flyschs en train de migrer vers l'Est, 

va venir s'intercaler entre l'unité du Lagonegro II (Armizzone) et l'unité 

du Lagonegro 1 qui semble déjà fracturée (cf. Tectonique, paragraphe IV). 

L'unité du Lagonegro II, en chevauchant celle du Lagonegro 1, va s'écailler 

alors que l'unité du Lagonegro 1, apparemment bloquée à l'Est, est contrain- 

te de se plisser. 

Au Nord du bassin, l'unité de San Fele est charriée jusque sur l1uni- 

té du Lagonegro 1 (Scandone et ai., 1967)  tandis qu'en général, les unités 



[individualisées à partir des secteurs sédimentaires et calquées sur leur 

faciès (cf. Tectonique, paragraphe IV)] s'empilent suivant une vergence 

orientale. 

Cet épisode violent de structuration a vu la création d'une nouvelle . 
paléogéographie et notamment la formation de la fosse Irpinienne en partie 

surimposée à l'ancien bassin du Lagonegro. 

A la fin du Miocène, ou peut-être au Pliocène inférieur, une phase 

tardive à contraintes N-S affecte légèrement la région et replisse les 

structures du Lagonegro. 

b. La tectonique récente (Pliocène supérieur-Actuel) (fig. 115) ................................................. 
Après les phases compressives du Miocène, la tectonique récente agit 

en distension. Elle se manifeste sous trois aspects (in Bousquet, 1973) : 

- la création d'un important réseau de failles normales à fort 

rejet ; 

- des mouvements verticaux ayant provoqué le soulèvement de la 
chaîne calcaire et l'affaissement de la fosse bradanique ; 

- la poursuite de la migration des nappes plastiques (ensemble 
des flyschs internes et formation de la fosse Irpinienne) vers l'Est et 

vers la fosse bradanique. 

QUATERNAIRE , c f  c a r t e  f i q  2 e t  3 

Fig. 115.- La tectonique récente. 

1. Unité du Lagonegro 1. - 2. 
Unité du Lagonegro II (Armizzone). - 
3. Unité de Sasso di Castalda. - 
4. Unité de Pignola-Abriola. - 
5. Unité de San Fele. 

L M o h o  

Seules les failles normales sont visibles dans la région étudiée. 

Elles ont provoqué, d'une manière générale, le soulèvement en horst de 

la région du Lagonegro par rapport à ses bordures. Selon Bousquet (1973), 

l'expansion de la mer tyrrhénienne serait à l'origine de cette tectonique. 
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PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES 



PLANCHES 1, 2 e t  3 



PLANCHE 1 

1 : cf. ? Hydrrmia duZZoi Senowbari-Daryan ( x  100). Membre basal des 
radiolarites faciès Sasso di Castalda, Mt Buccaglione ; éch. 10582. 

2 : CostiferabattugZiensisSenowbari-Daryan ( x  55). Membre basal des 
radiolarites faciès Sasso di Castalda, Mt Buccaglione ; éch. 10582. 

3 : Costi fera cyiiindr-ica Senowbari-Daryan ( x  80). Membre basal des radio- 
larites faciès Sasso di Castalda, Mt Buccaglione ; éch. 10582. 

4 : Costi fera cylindmca Senowbari-Daryan ( x  70).  Membre basal des radio- 
larites faciès Sasso di Castalda, Mt Buccaglione ; éch. 10582. 

5 : Galeanella ~ a n t i c a e  Zaninetti et Brannimann (x 150). Remaniées dans 
une brèche du Dogger, membre basal des radiolarites faciès San Fele, 
Torrente Bradano ; &ch. 12282. 

6 : GaLeaneZla lucana Miconnet, Ciarapica et Zaninette ( x  80).  Coupe 
longitudinale. Membre basal des radiolarites faciès Sasso di Cas- 
talda, Mt Buccaglione ; &ch. 10582. 

7 : GaZeaneZZa Zucana Miconnet, Ciarapica et Zaninetté ( x  80).  Coupe 
tangentielle. Membre basal des radiolarites faciès Sasso di Cas- 
talda, Mt Buccaglione ; éch. 10582. 

8 : Costi fera battug2iensi.s Senowbari-Daryan ( x  60).  Membre basal des 
radiolarites faciès Sasso di Castalda, Mt Buccaglione ; éch. 10582. 

9 : ? Costi fera cy l indmca Senowbari-Daryan ( x  120). Membre basal des 
radiolarites faciès Sasso di Castalda, Mt Buccaglione ; &ch. 10582. 

10 : Costifera bat tagl iensis  Senowbari-Daryan (x 150). Membre basal des 
radiolarites faciès Sasso di Castalda, Mt Buccaglione ; éch. 10582. 



P L A N C H E  1 



PLANCHE 2 

1 : LucaseZZa cayeu& (Lucas) ( x  100). Calcaires à silex faciès San 
Fele, Torrente Bradano ; &ch. 12982. Aalénien. 

2 et 3 : LucasetZa cayeuxi (Cucas) (x 25). Calcaires à silex faciès 
San Fele, Torrente Bradano ; éch. 12982. Aalénien. 

4 : Protopenerop~is s t r i a t a  Weynschenk (x 25) ; remanié au coeur 
d'une oolite. Calcaires à silex faciès San Fele, Torrente Bradano ; 
éch. 12582. Dogger-Malm ? 

5 : Protopeneroplis s t r i a t a  Weynschenk ( x  25) ; remanié au coeur 
d'une oolite. Calcaires à silex faciès San Fele, Monte Fieno ; 
&ch. 15581. Malm ? 

6 : PTotopenerop~is s t m a t a  Weynschenk (x 100) ; non remanié mais 
déplacé et partiellement dolomitisé. Calcaires à silex faciès 
San Fele, Torrente Bradano ; éch. 12682. Dogger-Malm. 

7 : Remaniella dadayi (Knauer) (x 200). Flysch Galestri faciès 
Lagonegro 1, rivière Cogliandrino ; éch. 1681. Berriasien. 

8 : CaZpioneZZa eZZiptica Cadish (x 200). Flysch Galestri faciès 
Lagonegro 1, rivière Cogliandrino ; &ch. 6781. Berriasien. 

9 : CaZpioneZZites &&ri (Colom) (x 200). Flysch Galestri facies 
Lagonegro 1, rivière Cogliandrino ; éch. 1681. Valanginien. 

10 : Miogypsina sp. ( x  25) ; coupe équatoriale. Flysch éocène- 
oligocène ; éch. 0982 A. Oligocène supérieur. 

1 1  : Cepidocyc Zina sp. ( x  25 ) ; coupe tangentielle. Flysch éocène- 
oligocène ; éch. 5182. Oligocène supérieur. 

12 : NephxoZepidZna sp. (x 25) ; coupe équatoriale. Flysch éocène- 
oligocène ; éch. 0682. Oligocène supérieur. 



P L A N C H E  2 



PLANCHE 3 

Radiolarites faciès Sasso di Castalda, Mt Buccaglione : 

1 : Podocapça sp . cf. P. amphitreptera( x 300) ; écho 10782- 

2 : SpongocapsuZa pazmerae Pessagno (X 430) ; écho 10782- 

Radiolarites faciès Pignola-Abriola, vallée de "La Fiumarellan : 

3 : g. sp. indét. (x 300) ; *&ch. 11482. 

4 : g. sp. indét. (x 540)  ; &ch. 11482. 

5 : g. sp. indét. (x 400) ; &ch. 11482. 

6 : ParonaeZZa ( ? )  diamph-idia Foreman (x 340) ; éch. 11682 B. 

7 : g. sp. indét. (x 500)  ; éch. 11682 B. 

8 : Praeconocaryanrnaa sp. ( :  480) ; éch. 11682 B. 

9 : g. sp. indét. (x 200) ; &ch. 11682 B. 

Radiolarites faciès San Fele, Torrente Bradano : 

10 : Parvicingukz sp. (x 213) ; éch. 15081. 

11 : Mirifusus sp. (x 230)  ; éch. 14981. 

12 : Mirifusus sp. (x 230)  ; éch. 14981. 

13 : Mirifusus sp. aff. M. guadalupensis (x 260) ; éch. 14981. 

14 : Emiluvia sp. aff. E. orea (x 260) ( à  mailles carrées) ; éch. 15181. 

15 : Andromeda sp. (forme haute) (x 270) ; éch. 14981. 

16 : Andromeda podbie t e n s i ç  (Ozvoldova) (X 260 ) ; éch. 15 18 1 . 
17 : H i g m s t r a  sp. (x 290)  ; éch. 15181. 

18 : g. sp. indét. (x 330)  ; &ch. 15081. 

19 : EmiZuv&z sp. (x 330) ; éch. 14981. 

20 : !l'riactoma sp. (x 270)  ; éch. 15081. 

21 : Acanthocircus sp. cf. A.  carinatus (x 360) ; éch. 15081. 

22 : Andromeda sp . ( forme basse) (x 200 ; éch. 15 18 1 . 
23 : Parvicingulasp. cf. P. boes i i  ( à  épines périphériques) (x 450) ; 

éch. 15081. 

21, : Podobursa sp. aff. P.  he lve t ica  (x 370) ; éch. 14981. 

25 : g. sp. indét. (x 410) ; éch. 15181. 

26 : Podobursa heZvetieu (Rüst) ( x  250) ; éch. 15081. 

27 : ParvicinguZa a l t i s s i m z  (Rüst) (x 260) ; éch. 15181. 

28 : Emiluvia orea Baumgartner (x 21 0 )  ; éch. 15081 . 
29 : Andromeda sp. (forme basse) (x 200) ; éch. 15181. 

30 : g. sp. indét. (x 300) ; &ch. 15081. 

31 : Emiluvia sp. aff. E.  orea ( à  mailles carrées) (x 260) ; éch. 15181. 

32 : ParvicinguZa sp . cf. P. boes i i  ( à épines périphériques (x 500 ) ; 
éch. 15181. 

? , 33 : g. sp. indét. (x 200)  ; éch. 15181. 
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