
L'ORIGINE DES MATIERES PREMIERES
DE L'INDUSTRIE LITHIQUE

Sophie GREGOIRE

L'origine des roches utilis6es pour la fabrication de I'outilla-
ge lithique constitue une source de renseignements indispen-
sables pour approcher certains aspects des comportements
humains d la fin du Pal€olithique. Ces 6tudes permeftent la
mise en 6vidence de strat6gies de subsistance, de d6place-
ments, voire d'dchanges r6alis6s au sein d'un tenitoire dorm6.

La fr6quence des depiacements pounait 6galement
6tre pergue grdce ir la quantit6 de roche (en volume) ramen6e
sur le lieu d'habitat.

L'observation des gites exploit6s d'une part, des 616-
ments du debitage d'autre part, renseigne sur les modalit6s
d'exploitation des diffdrentes roches.

Ces r6sultats sont autant d'indications sur les compor-
tements et modes de vie des populations paleolithiques.

L'origine des matidres premieres de I'industrie lithique
des Conques a dejA 6t6 6voqude i plusieurs reprises sous
forme d'drudes pr6liminaires i diff6rents stades dc la fouille
de la cavit6 (Gregoire 1995, 1996; Moigne et al. 1998). Les
r6sultats d6finitifs sont ici pr6sent6s.

Le mat6riel6tudi6

Les objets lithiques pris en compte dans cette 6tude sont uni-
quement les pidces attribuables aux seules couches d'occupa-
tion magdal6nienne, c'est-d-dire les couches C2 et C3 identi-
fi6es dans la cavit6. Seules les matidres premidres min6rales
ayant subi une action de taille ont 6t€ consid6r6es. Nous avons
volontairement ecart6 de cette 6tude les pidces provenant des
couches Cl (protohistorique) et C4 (sterile), dont la position
rdsulte certainement d'un phdnomdne de remaniement naturel
(infiltration d'eau ou terrier d'animaux), ainsi que les pidces
provenant de differentes zones remaniees (surface, couloir,
alcdve, nettoyage de coupe du sondage). Les pidces attribuees
i un niveau d'occupation rep6r6 sont au nombre de 987. Cet
effectifregroupe donc les objets lithiques provenant des cou-
ches C2 et C3.

Etat de conservation du matEriel

Les produits lithiques des couches C2 et C3 sont dans l'en-
semble en bon 6tat de conservation. Les roches taill6es ont
gard€ leur forme, les angles et les tranchants ne sont pas
6mouss6s et leur aspect macroscopique, coloration et texture.
ne semble ni modifi6 ni altdre. On doit cependant faire une
mention sp6ciale pour un sous-type de silex nomm6 SCHTI.
Ce silex est syst6matiquement recouvert d'une patine blanche
totale, souvent 6paisse, qui masque la couleur originelle de la
roche ainsi que sa texture. Cette patine blanche opaque, tres
lisse, donne un aspect de porcelaine aux pidces qu'elle recou-
vre. Elle est le t6moin d'une forte desilicification de la roche
entrainant une perte de poids considdrable. Cette alteration est
le r6sultat de la migration de la silice du ceur de la roche vers
sa surface, provocant la transformation du silex en poudre
blanche. Elle se retrouve sur 388 pidces de I'indusnie magda-
l6nienne et constitue la seule v6ritable alteration au sein de la
s6rie lithique. EIle est d'une part un obstacle d la determrna-
tion du type de silex qu'elle recouvre et fausse d'autre part les
donn6es pond6rales recueillies pour les pidces fabriquees en
silex SCHTI. Toutefois la pr6sence partielle de ce lype de
patine sur des pidces s'av6rant identifiables nous conduit d
penser que cette patine ne se d6veloppe que sur deux types de
silex ciont I'origine a 6t6 identifi6e.

D6termination macroscopique des roches taill6es

La d6termination des diff6rents types de roches presents dans
I'industrie fait apparaitre une grande diversite de matieres
min6rales. En effet, 12 grandes familles de roches sont pre-
sentes (tabl. l).

Parmi celles-ci plusieurs types ont 6t6 distingu6s (tabl.
2). On compte au total 29 sous-types diffdrents (fig. 1).

Les matidres premieres les plus courantes sont les
roches siliceuses s6dimentaires (98 %). Sur un total de 978
pidces, 954 sont en silex ou roches assimil6es fiaspe, lydien-
ne, chail le, calc6doine) (hg. 2:1). Ces roches sil iceuses s6di-
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Figure I. Effectif et poids des types et sous-types de materiaux
lithiques identif i6s.

mentaires sont r6parties en 12 sous-types diff6rents notds
generiquement SCH'I (t ' ig. 2:3-4), distingu6s les uns des au-
tres sLrr la base de criteres macroscopiques choisis tels que la
couleur, la texture, la nature du cortex. le litage, les zonations
et la patine. Des radioiarites telles le jaspe ou la lydienne ont
et6 utilisees en quantit6 non negligeable, c'est 6galement ie
cas de la calcedoine et la chaille qui ont servi ir la realisation
de quelques pidces l ithiques. Dans certains cas (fig. 2:l), tou-
tes ces roches siliceuses, aux propriet6s physiques sembla-
bles, sont rassembl6es, par opposition avec certaines roches
cristallines ou s6dimentaires, entrainant alors un traitement
tec hnolo gique different.

Des mat6riaux, comme le quartz ou le grds quartzite,
ont 6t6 utilis6s en trds faible quantit6 pour la fabrication de
petits eclats. Des 6l6ments trds rares ont etd taillds dans du
calcaire, du grds et des marnes schisteuses (tabl. 3).

D6termination des provenances des roches par
l' 6tude p6trographique

Des lames minces pour l'6tude pdtrographique ont 6t6 r6ali-
s6es dans certains sous-types de silex de I'indusrrie et dans les
6chantillons correspondants pr6lev6s dans I'environnement
actuel. Cette m6thode comparative a permis de confirmer des
provenances, d6jd envisag6es e la suite de i'approche macros-
copique et d'en infirmer d'autres. La description des critdres

petrographiques se base sur la classihcation de Dunham
(1961) modifide par Charollais et Davaud (1976) en ce qui
concerne la p6trostructure des microfacids. Ce r6f6rentiel
realis6 pour les calcaires compos6s peut s'adapter d la des-
cription d'une roche s6dimentaire telle que le silex qui est
constitu6 d'une matrice ou d'un ciment (silice) et d'dldments
figurds (fossiles, pellets, cristaux de quartz...).

Description p6trographique des silex de l'indus-
trie lithique

Les sous-types de silex reconnus dans la s6rie lithique arnsi
que les radiolarites et la chaille etudies en lame mince au
microscope polarisant permettent de degager, pour la plupart.
des caractdristiques essentielles i la recherche de leur prove-
nance (tableau 4).

Les roches disponibles dans I'environnement actuel

Les ressources dans I'environnement immidiat (zone
locale, de 100 m d 5 km sutour de la grotte)

La grotte est creus6e dans un massif calcaire Barrdmo-Aptien
de I'extremit6 orientale des Corbidres. Les ressources min6ra-
les dans les environs imm6diats de la srotte sont tras limitees.

A environ 500 mdtres de la grotte, du silex est present
en position d6tritique. Il s'agit d'un silex de qualite moyenne,
gris mauve translucide, pr6sentant une patine blanche inegulid-
re. Il semble correspondre au type SCHTI4 pr6sent en trds peti-
te quantit6 dans I'industrie des Conques. Ce mtme silex existe
en position primaire e I km de la grofte vers le sud, dans des
marnes d orbitolines d'ige aptien (gite d'Attrape Counils).

Les grds, les quartz et les grds quartzites peuvent pro-
venir des formations oligocenes de Paziols accessibles d 2 km
de la grotte ou des alluvions de la riviere la plus proche, le
Verdouble, accessible ir environ a km (fig. a).

Un silex est exploitable e 4 km au maximum de la grot-
te, sur les terrasses de cefte m6me rividre au nord du village de
Tuchan (Aude) (fig. 4). Ce silex beige brun d'assez bonne qua-
lite, se trouve en position secondaire sur ces terrasses, sous
forme de rognons de petite taille. Macroscopiquement, il sem-
ble conespondre au fype SCHT6 pr6sent dans I'industrie.

Dans la direction opposee, vers le sud-est, i 5 km de la
grotte, une nouvelle matidre premidre est disponible en gran-
de quantit6 dans un c6ne de d6jection implante au d6bouchd
de ravins qui entaillent le massif des Corbidres m6ridionales
(fig. a) (gite de Montpins, La Joliette). Ces rognons de silex
de qualite trds variable (parfois m6me de chaille) se pr6sen-
tent sous forme de nodules ou de plaquettes de dimensions
modestes (environ 7 d 8 cm de long pour 3 d 4 cm de large).
Ils sont associ6s i des 6lements de d6bitage attribuable au
Moustdrien et au Paleolithique sup6rieur. Le gite en place a
6te reper6 recemment (Gr6goire 1999) e 600 m au nord-ouest
du c6ne de d6jection dans le ravin de la Rapigne. Le silex y
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Figure 2. l. Diagramme sectoriel montrant la part des roches siliceuses dans I'ensemble du stock lithique; 2. Zones de provenance des mare-
riaux lithiques des couches C2 et C3;3. Histogramme des effectifs des diff€rents sous-types de silex; 4. Histogramme en pords des diffdrents
sous-types de silex.
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est englobd dans un calcaire blanc a rudistes (Urgonien sup6-
rieur) du Gargasien inf6rieur, sous forne de plaquettes dans le
niveau sup€rieur de la formation et de petits nodules ovoides
dans le niveau sous-jacent. Macroscopiquement ces silex peu-
vent correspondre aux sous-fypes SHA, SCHTI et SCHT4 de
I'industrie magdalenienne des Conques.

Trois sources d'approvisionnement se trouvent a
moins de 5 km de la grotte, c'est-d-dire dans la zone locale,
aussi appel6e (espace domestique 6largi> (Geneste 1985;
Turq 1992), defini comme I'espace dans lequel les hommes se
d6placent rdgulierement autour de leur lieu de vie. Cet appro-
visionnement dans I'espace domestique elargi conespond
incontestablement e l4 types de matieres premidres et a envi-
lon 80 pidces de I ' industrie (f ig. 3:l).

Les ressources dans la zone intermidiaire Ge 5 d 20 knt
autour de la grotte)

Le jaspe SJl4 provient du synclinal .de Villefianche de
Conflent. Il a pu €tre ramass6 soit sur les terrasses pliocdnes de
Vinga (fig. 4), en position d6tritique (a0 km) soit sous forme
de galets dans les alluvions de la T€t, au niveau de P6zilla de
la Rividre ou de Millas, i une distance plus proche de la grot-
te (15 km). La demidre hypothdse semble la plus raisonnable
si I'on considdre la pr€sence, actuellement, de nombreux
galets de jaspe sur les hautes et moyennes terrasses de la T€t.

Les lydiennes SL3 sont presentes i S6gure dans

l'Aude sous les formations du St6phanien, dans le Carbo-
niftre ir environ l5 km de la grone (fig.4).

L'approvisioruement dans la zone intemr6diaire est
inquantif iable en ce qui concerne le silex patind SCHTI,
cependant nous pouvons envisager qu'i l  corresponde a deux
types de matidres premidres le jaspe et la lydienne, (radiolari-
tes), i environ 40 pieces (4 % de I ' industrie l i thique) et a
64,20 g de matrere premidre au minimum (figs. I et 3:l ).

Les ressources de lo zone iloigrrte (uu deld de 20 km)

Des secteurs plus lointains ont fourni la grande majorite des
materiaux exploites. l-es silex SCHTl. SCHI',3. SCH-f4.
SCHT5, SCHT9, SCHT10, SCHTl2 et les calc6doines, pro-
viennent des formations oligocenes cie Roquefort-des-
Corbidres et des formations miocdnes du bassin de Bages-
Sigean (Aude) (fig. a) Plusieurs gites y offrent diff6rents
types de silex. Ils se situent entre 30 et 37 km de la grotte. Les
silex rep6r6s sur ces gites se pr6sentent sous forme de bancs
continus, de plaquettes fines, de petits rognons ou encore sous
forme de gros blocs et de grandes dalles. La qualite de ces
sous-types de silex varie 6norm6ment d'un gite i I'autre ainsi
qu'au sein d'un mdme gite. Parmi eux, un gite semble avoir
jou6 un r6le primordial durant les periodes pr6historiques et
notarrunent au Paleolithique sup6rieur. Il s'agit du gite du
<Roc de Felix> sur la presqu'ile du Doul au nord-est de
Peyriac-de-Mer dans I 'Aude (Gr6goire 2000). Le silex s'y
presente sous forme de blocs et de dalles m6triques, de forme
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Figure 4. Localisation des diff6rents gites de matidres premieres
connus des occupants des Conques: l. Mil las, 2. Pezil la-La-Rividre,
3. Attrape Counils (Tautavel),4. Tuchan, 5. La Cassenove (Vingrau),
6. Montpins, La Joliette (Espir_a-de-l'Agly), 7. Sigean, 8. Ponel, 9.
Roquefon-des-Corbidres, 10. Etang du Doul (Peytrac-de-Mer), ll.
Presqu'ile du Doul (Peyriac-de-Mer).

rectangulaire, soit en filon dans le calcaire miocdne encais-
sant soit sous forne d'accident isol6. Les dalles et blocs sont
visibles i partir de la c6te 35 m jusqu'd la c6te l0 m au des-
sus du niveau de la mer.

Beaucoup d'entre eux sont actuellement empil6s en
bordure de vignes d'oir ils ont 6td extraits. L'aspect du silex
diffbre i chaque bloc ainsi qu'au sein d'un m€me bloc. Tantdt
trds fin et de couleur brun translucide tant6t plus grossier, gris
beige, il presente des aspects macroscopiques trds divers et
trompeurs car I'on pourrait croire, une fois debit6 en mor-
ceaux, qu'il s'agit de silex d'origine totalement diffdrente.
Plusieurs sous-types de silex identifi6s dans I'industrie sem-
blent provenir de ces gros blocs au cortex 6pais, vacuolaire et
tourment6. Les types SCHT1, SCHT3, SCHT4, SCHT9 et les
calcedoines sont presents dans ces blocs.

Les autres gites proches de celui-ci se situent pour la
plupart dans des calcaires lacustres miocdnes (fig.a). Le silex
de Sigean, signal6 par Masson (1984) visible d <Port-Mahon>
par exemple semble correspondre aux sous-types SCHT4 et
SCHT3 de I'industrie.

Le gite du Lac (Gr6goire 2000) offre un silex qui cor-

respondrait plut6t aux types SCHT5 et SCHT4.

Le gite de Portel (Vaquer 1993; Gr6goire 2000)jouxte
les terrasses de la Berre au niveau du lieu dit <Les Mattes>.
Le silex s'y prcsente sous forme de dalles, rl pourrait cor-
respondre aux sous-types SCHT 4 et SCHT l.

Le gite de l'6tang du Doul a l'est de Peyriac-de-Mer
(Masson 1984; Gr6goire 2000), offre des petits nodules et
rognons de silex SCHT5. Enfin le gite de Roquefort-des-
Corbieres (Wilson 1986; Gr6goire 2000), le plus au sud, se
situe dans un calcaire lacustre oligocdne en bordure de
I'Autoroute A9. Le silex reper6 sous forme de bloc plutot
arrondis, parfois de plus d'un mdtre de diamdtre, presente des
aspects diffdrents et peux correspondre aux types SCHTI et
SCHT4. Les types SCHT10,  SCHTl l ,  SCHTi2 et  SCHTI6
exrstent aussi sur ce gite. Ces silex de couleur miel, souvent
zon6s de l'ouge ou de jaune, se pr6sentent sous forme de petits
nodules legdrement dmoussds ou de plaquettes dpaisses (7 i 8
cm d'6paisseur) au coftex crayeux,

Le silex SCHTI3 peut provenir d'un gite plus eloigne,
celui de Fontfroide ir I'ouest de Narbonne dans l'Aude, ir
environ 40 km de la grotte (fig. 4). Ce gite offre un silex
opaque brun noir d zonations rdgulieres form6es de petits
pointi l les plus clairs.

Ce type d'approvisionnement dans la zone 6loi-qn6e
est le plus important de tous. I l repr6sente environ 900 pid-
ces dans I ' industrie (f ig. 2:2), tail ldes dans 12 sous-types
de silex distincts qui sont issus pour la plupart des m€mes
gites.

R6sultat des comparaisons p6trographiques des
roches de I'environnement avec celles de I'in-
dustrie magda16nienne

C'est grice i la comparaison des sffuctures microscopiques et
d une certaine connaissance des ressources min€rales de I'en-
vironnement actuel que ces recoupements ont ete possibles.
Les provenances des mat6riaux lithiques taill6s par les mag-
dal€niens de la grotte des Conques sont assez diverses et sont
situees en grande parlie au nord-est de la grotte. Les ressour-
ces principales sont toutes incluses dans la zone eloign6e de
la grotte, c'est-d-dire d plus de 20 km. Inversement les matid-
res premidres les moins couranunent utilis6es sont r6parties
dans la zone locale (de 500 m i 5 km) et la zone intermddiai-
re (de 5 km e l0 km).

L'origine des matiires premiires par couche

L'individualisation de deux couches distinctes d'un point de
vue s6dimentologique et arch6ologique, rep6r6es durant la
fouille, a permis de mettre en 6vidence deux p6riodes d'occu-
pation rattachables au Magdal6nien supdrieur (C2) et au
Magdal6nien moyen (C3). La pr6sence de ces deux couches
justifie dans le cas pr6sent une 6tude de I'origine de la matid-
re premidre de fagon s6par6e.
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La couche C3

Dans cet ensemble attribu6 au Magdalenien moyen, toutes les
roches pr6c6demment cit6es ont quasiment 6t6 utilisees. Il
semblerait que les ressources de la zone locale soient toutes
exploit6es (fig. 3:2). Les plus repr6sent6es restent cependant
les ressources de la zone 6loign6e. Ne sont cependant concer-
n6es que celles se situant i moins de 40 km. Les gites les plus
proches ont 6te exploit6s (Cassenove, 500 m; Attrape Counils,
I km; les formations de Paziols, 2 km et les terrasses du
Verdouble,4 km). Le srlex SCHTI3 de Fontfroide, par exem-
ple, n'est pas utilisd dans cette couche.

La couche C2

Cette couche a et6 attribu6e au Magdaldnien supdrieur. Les
matieres premidres disponibles dans la zone locale sont qua-

siment absentes de cette couche. Le silex SCHTl4 disponible
ir 500 m de la grotte n'est plus utilis6. Seules les ressources
lithiques des zones au-deli de 7 km semblent explcit6es
intensivement. Un nouveau type de silex apparait, le
SCHTl3, celui de Fontfroide d 40 km environ (fig. 2:l).

Nous pouvons constater une 6volution dans I'exploita-
tion des ressources min6rales de I'environnement de la cou-
che C3 i la couche C2.En effet. dans la couche C3 les matid-
res premidres de provenance locale sont plus nombreuses que
dans la couche C2 orh elles tendent ir disparaitre au profit des
ressources lithiques des zones 6loign6es. Ces demidres voient
leur nombre augmenter sensiblement (fig. 3).

L'industrie de la couche C3, fabriqu6e i partir d'un
panel de roches locales plus foumi que celui de la couche C2,
ddnote un certain comportement opportuniste quant au choix
de la matidre premidre. Ces constatations sont peut-Ctre inh6-
rentes ir la duree d'occupation du site. La quantite d'objets
pr6sents dans la couche (C3) semble t€moigner d'une occupa-
tion saisonnidre de dur6e relativement longue, pendant
laquelle le ravitaillemeut en silex de bonne qualit6 demande
des deplacements cons6quents (de 30 d 40 km) pouvant 6tre
evit6s par un ravitail lement local.

L'industrie de la couche C2 n'a ete fabriqude qu'2t
partir de matieres premieres disponibles au-deld d'un rayon
de 7 km autour du site. Dans ce cas, les choix de matidres
premieres semblent motiv6s par les qualit6s physiques des
mat6riaux (pr6sence des silex de meilleure qualite dans la
zone 6loign6e) et leur abondance sur les gites (presence des
gites les plus importants en volume exploitable dans la zone
6loign6e). L'exploitation semble se sp6cialiser, seuls les
silex lacustres des formations oligocdnes et miocdnes sont
uti l isds. Cette constatation peut €tre la cons6quence d'une
occupation plus brdve de la grotte au Magdal6nien final par
rapport au Magdal6nien moyen, sans phase d'approvision-
nement local. Ce sch6ma refldte aussi une volont6 de n'uti-
l iser qu'un seul mat6riau, le silex, ou des roches aux quali-
t6s physiques 6quivalentes (radiolarite). L' inventaire des
roches utilis6es dans les deux couches met donc en eviden-

ce des diffdrences notables qui debouchent sur deux sche-
mas d'approvisionnement diff6rents. Ces resultats vont dans
le m€me sens que ceux obtenus par l'6tude typologique des
deux couches qui a permis de distinguer deux cultures sen-
siblement diffdrentes,

Conclusions

L'occupation magdaldnienne des Conques montre que la
matidre premidre la plus utilis6e dans I'industrie est le silex,
suivi des radiolarites. Les roches les moins courantes sont les
quartz, les grds et les grds quartzites suivies enfin des calcai-
res et des mames.

Les m6thodes de p6trographie classique ont permis de
rattacher chaque roche de I'industrie lithique d son lieu de for-
mation au sein d'un territoire de 40 kilomdtres de rayon.

Certaines roches provenaient de gites connus (Masson
1984; Wilson 1986; Vaquer 1993), d'autres de gites plus
r6cemment d6couverts (Grdgoire 2000; Barsky & Grdgoire
2001).

La localisation de I'origine de chaque roche utilis6e
pour la fabrication de I'industrie lithique de la grotte des
Conques, d6limite un territoire de circulation autour de la
cavit6 qui ne s'etend pas au-deli de 50 kilomdtres, aucun
materiau r6ellement allochtone n'a ete utilise (fig. 4).

Ce comportement differe de ceux observ6s jusqu'd
pr6sent en contexte pyr6n6en. Les travaux r6cents concemant
ces regions (Aridge et Pyr6n6es centrales) mettent en 6viden-
ce des d6placements sur de longues distances (plus de 100
km) li6s d l'6conomie des matieres premieres (Simonnet
1998; Lacombe 1998; Grdgoire d paraitre). Les roches utili-
s6es dans les industries magdal6nierures des grottes des Egli-
ses, de La Vache et de Rhodes II temoignent de contacts rdgu-
liers avec les r6gions p6rigourdines et bergeracoises au nord
et au nord-ouest, ainsi qu'avec les Corbidres maritimes (gites
miocdnes) et le nord du Tarn (gite du Verdier) (Simonnet
1998). Le Magdal6nien moyen de la grotte du Portel en
Aridge a r6v6l6 des contacts avec la rdgion du Tarn attest€s
par la presence de silex des calcaires de Cordes provenant
probablement des gites oligocdnes du Verdier (Gr6goire
2000). Les industries magdal6niennes de sites d'Enldne et du
Moulin d Troubat comprennent respectivement une quantite
importante de silex allochtones (63.73 % et 27 .74 %o) prove'

nant de r6gions 6loignees des Pyren6es centrales (Nord de
I'Aquitaine, Hautes Landes, Bergeracois, r6gion du Tarn et
Corbieres marit imes) (Lacombe 1998).

Le systdme d'approvisionnement observ6 d la grotte
des Conques se d6marque assez radicalement des autres sites
contemporains, certes situ6s pour la plupart dans un contexte
plus montagneux que celui de I'extr6mit6 des Corbidres.
Puisqu'il semble que les Magdaleniens des Conques aient
port6 leur choix sur des roches plutOt "locales", n6gligeant les
matdriaux situ6s au-deld de 40 km.
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calcarre

gres q uartzte 0 uanz

marne scnrsleuse laspe
lv d ienne s i lelste

ca lced o ine s ilex
cha i l le rndetermin d

Tableau l.

SCHTI I  Sr lexa parrne tota le b lanche (souvent indeterminable)
SCHT3 I Silexgris d zonarions inegulieres
SCHT4 |  Si lexbrun t ranslucide t res f in
SCHT5 |  Si lex manon chocolar  p lus ou moins rranslucide
SCHT6 |  Si lexgr is berge plus ou mcins t in
SCHT9  |  S r l e rg r r sa rnc l us rons
SCHTI0 I  Si lext in pat ine rosd a rouge
SCHTII  I  Si lex f in pat in i  d zonat ions paral ld les rouges
SCHT 12 |  Si lext ln par ine d zonat ions paral le les launesJ  P 4 t o i l r E J  J 4 s ' . s r

SCHTI3  |  S i lexopaque brun  no i rd  zonat ions  sous  cor t i ca les
SCHTI4 |  Si lexgns mauve t ranslucide i i  patrne grenue el  d inc lusions
SCHTI6 |  Si lexrnie l  p lus ou moins f ln opaque ou rranslucide

Sl- lA I  Char l le b lanche crdme a grains grossiers
SJ l l  I  Luspe brun zond rneguheremcnl
Sl-l I Lidrenne noire legdrenenr lissuree

SCALI I  Calcddorne laune
SCA L2 |  Ca lcedo ine  c la i re  opn |gr . . r , .

SCAL5 |  Ca lccdornc  qr rsc

SLXT I Silexjre

Tableau 2.

QC5 |  cr isra l  de roche tacetr t j
Q l t l 0  I  quanz  h \  a l r n
QHI I  quanz blanc la i teuxa veuxtransparents
QH2 |  quanz hl  ahn bleure
QHI I  quanzhlal in gr is  f issLrrc
QL I  quanz la i reux

CQI I  gres quanzi te gr is  verdi t re rntcace d qrarn l in
CQ6 |  gres quanzi te brun i r  grains t lns par lb is a t l lons de quanz

Tableau 3.

Types  de  s i l ex Structure Elemcnts figurds M ic ro l oss r l es Orie ine
SCHTI
SCHT2
SCHT]
SCHT4
SCHT5
SCHT6
SCI{-I9
SCH-I  IO
SCHT I  I
SCHTI2
SCHT I 3
SCHTI4

SHA
SJ I4
SL3

Packs tone
W ackstone
W ackstone
W ackstone
W ac ks tone
Packs to ne

Wacks tone
W ackstone
Wacks tone
W ackstone
Wacks tone
M uds  t one
W ackstone
Packs to ne
Packstone

Pigmentat ion fenugineuse
aucun

Cristauxde calc i te
Pigmentat ion tenugineuse

1'aches d'orydes de l'e r
aucun

Pigrnentat ion I 'enugineuse

aucun
No mb reux min d rau x o paq u es

Cristauxde calc i te
Lrts d 'orydes de t t r
Grains phosphat is

Ddbns d 'ech incdermes

Charoph l  tes .  os t racodes

Charophv  tes .  os t racodes

C h a r o p h v t e s .  c s t r a c o d e s

Charophv tes

S p i c u l e s  d e  s p o n g r a r r e s

Charophv  tes .  os t racodcs .  uas  te i rop t tdcs

a u c u t l

a u c u n

a u c u n

a u c u n

Forarnin it ires

a u c u n

a u c u n

Fantdmes de  rad  ro la r res

I m n n e

l acus t re

Iacus l re

lacus t re

lac u s trc

marine

I a c u s l r e

l

?

nulflne

ronnc

manne o6 las icue

Tableau 4.



Types de s i lex Mi l ieu de lbnnat ion,  Age Lieu de lbrmation Lreu de col lecte
) rs tance g i te -gro t te

e n  k m

SCHTI (2 types)

SCHT3
SCHT4
SCHT5
SCHT6
SCHT9
SCHTIO
SCHTI I
SCHTI2
SCHT I 3
SCHT I4

SHA
SJ I4
SL3

c.O.OZ. SLXT. G. M

Calcaire lacustre tertiarre
et  calcaire mar in secondaire

Calcaire lacustre tertiaire
Calcaire lacustre tertiaire
Calcaire lacustre teniaire

Calcaire mar in d '69e indetennine
Calcaire lacustre tertiaire
Calcaire lacustre tertiaire
Calcaire lacustre tertiaire
Calcaire lacustre tertiaire
Calcaire lacustre tertiaire
Calcaire mann secondaire
Calcaire marin secondaire
Calcaire marin secondaire

Carbon ifire
Divers

Bassin de Bages-Sigean ou Feui l la

Sigean ou Roquelbr t
Bassin de Bages-Sigean ou Roquelbr t
Bassur de Bages-Sigean ou Roquelbn

Tuchan
Roc de Fel ix
Roq uefort
Roquelbrt
Roq ue fb rt
Fon ttiorde

Attrape counr ls et  Cassenove
Montpins,  La Jol iet te

Vl let ianche de Conf lent
Segu re

Bassin versaut  du Verdouble

Bages-Sigean ou Feui l la

Sigean ou Roquetbrt
Bassm de tsages-Sigean
Bassrn de Bages-Srgean
Tenasses du Verdouble

Roc de Fel ix
Roquetbrt
Roquetbrt
Roquelbr t
Font t io ide

A t t r ape  coun r l s  e t  Casseno \e
Mon tp rns .  La  Jo l i e t t e

Millas et Pezilla de la Rrviere
Terrasses du Verdouble

Pazrols ou tenasses du Verdouble

l 0 d 3 7 k m e t 8 k m

l0 ou i l  krn
i0 a .i7 knr
J0 a l7 krn
4 a 6 k m
37 km
l l  km
3 l  km
l l k m
40 km

0 . 5 d  l k m
.1.5 a 5 knr
I5 i r  16 krn

4 k m
2 a l k r n

Tableau

1 3 1


	ERAUL_101_pp123-131_Gregoire
	ERAUL_101_pp133-137_Batalla

