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Dinotherium cfr. laevius et d'un Rhinoceros. Ce gisement,
découvert par M. K. Hummel, est donc le premier en Suisse
qui ait fourni sans aucun doute des restes d'Hipparion ; son
âge ne peut être que pontien ; or, il appartient aux grès
vosgiens de l'Ajoie et ceux-ci sont certainement équivalents des
formations semblables qui existent dans le bassin de Delémont

et qui ont été attribués généralement, sans raison
péremptoire, au Vindobonien. II faut dope conclure que les
grès vosgiens du bassin de Delémont sont pontiens et que
leur dépôt a été précédé d'une importante phase d'érosion. Si
cette déduction se confirme, il en résultera que les plissements

jurassiens, qui ont affecté encore les grès vosgiens, se
sont continués jusqu'à la fin du Miocène.

A propos de la morphologie des environs de Bàle, M. G.
Braun (73) a réuni en une courte notice deux tableaux
synoptiques, consacrés l'un aux temps tertiaires, l'autre au
Quaternaire, et destinés à montrer les synchronismes entre les
phénomènes de sédimentation et les phases tectoniques.

L'auteur admet l'existence dès l'époque éocène d'une vaste
pénéplaine comprenant tout le territoire de l'Allemagne et
dont le niveau passait au-dessus de la surface des Vosges
actuelles. La période éocène a du reste correspondu à une
phase de denudation intense dans tout ce territoire. Puis
pendant la première moitié de l'Oligocène s'est produit
l'affaissement rhénan, qui a élé suivi de la sédimentation des
formations variées, en partie continentales, en partie marines,
bien connues. A l'époque burdigalienne de nouveaux mouvements

se sont produits dans les régions rhénanes et ont
provoqué une reprise de l'érosion dans les bordures de la zone
affaissée. C'est de cette époque que date toute une série de

Îgrandes failles d'affaissement des environs de Bâle. Pendant
a période pliocène le Rhin, coulant de l'E à l'W, a accumulé

de grandes quantités d'alluvions; c'est de cette période
que datent les alluvions du Sundgau. Au début des temps
quaternaires le Rhin a abandonné son ancienne direction vers
1 W, pour s'écouler vers le N. Enfin M. Braun admet de
nouveaux mouvements dans la région du Sundgau entre les deux
dernières glaciations.

Quaternaire.

Morphologie pleistocene. —M. Fr. Nussbaum (82) a donné
un bref aperçu sur les études morphologiques concernant le
territoire de la Suisse, qui ont été publiées pendant ces
dernières années.
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Parlant d'abord de la morphologie du Jura, l'auteur expose
comment les travaux récents de MM. Buxtorf, Schaad,
Blösch et F. Mühlberg ont clairement mis en lumière la
superposition discordante de la Nagelfluh du Jura tabulaire
sur un territoire qui avait été affecté dès la période crétacique

par de multiples effondrements et avait subi depuis lors
d'importantes abrasions. D'autre part une nouvelle phase de
tassements se produisant après le dépôt de la « Jurana-
gelfluh », au S de la Forêt Noire et des Vosges a déterminé
le cours actuel du Rhin et l'érosion d'une bonne partie des
formations molassiques.

A propos des chaînes jurassiennes M. Nussbaum reprend
l'hypothèse, émise d'abord par M. Brückner, puis par d'autres,

de deux phases d'érosion nettement distinctes et séparées

par une phase orogénique ; il admet que le territoire des
chaînes jurassiennes au S des Vosges et de la Forêt Noire a
été d'abord soulevé en une surface généralement inclinée au
N, puis plissée en des anticlinaux de plus en plus saillants.

M. Nussbaum fait ensuite un exposé des idées actuelles sur
la genèse de la morphologie et de l'hydrographie du Plateau
molassique. Il admet l'existence d'une pénéplaine préglaciaire
et il adopte les idées de M. R. Frei sur l'évolution de l'hydrographie

dans le N E de la Suisse pendant les temps pleistocenes.

Il fait pourtant des réserves, en ce qui concerne la
cause tectonique de la reprise périodique de l'érosion fluviale
pendant la période quaternaire; tandis que M. Frei fait intervenir

ici avant tout i'affaissement du niveau de base, M. Nussbaum

admet comme facteur,principal le soulèvement périodique

de l'amont, comme le faisait M. Brückner.
A propos des formes d'érosion si caractéristiques du Napf,

M. Nussbaum ne peut voir, comme M. Brückner, dans ces
formes l'œuvre seule de l'érosion post-rissienne ; il admet au
contraire qu'elles ont commencé à se développer dès le début
des temps quaternaires et qu'elles n'ont pas pu être
sensiblement modifiées pendant les courtes durées pendant
lesquelles ces régions ont été recouvertes par des glaciers, du
reste peu épais.

M. Nussbaum consacre quelques pages aux paysages drum-
uniques, qui ont été récemment constatés dans diverses
régions de Suisse et à la morphologie des territoires intramo-
rainiques du Plateau molassique. Enfin, en terminant, il cite
un certain nombre de travaux traitant de la genèse des vallées

alpines, de l'origine de divers lacs alpins, de la théorie
du surcreusement glaciaire, de l'origine des lacs subalpins,

etc.



pour l'année 1914. — 4e partie 467

Formations pleistocenes. — M. F. Antennen (75) a repris
l'étude des formations quaternaires du Seeland et a publié sur
ce sujet quelques observations nouvelles.

Parlant d'abord des moraines latérales, qui couvrent le
versant de la première chaîne du Jura et qui appartiennent à
la glaciation de Wiirm, l'auteur décrit les flancs du Bözin-
gerberg au-dessus de Bözingen, où il a relevé la présence de

quatre zones morainiques, l'une à 900-920 m., la seconde à
680-700 m., la troisième à 610 m., la quatrième à 540-
560 m. Ces moraines sont formées en majeure partie de matériaux

jurassiens ; la proportion des éléments alpins passe de
5 °/o dans la moraine supérieure, à 15 °/o dans le deuxième
niveau et à 30 °/o dans les deux niveaux inférieurs.

La moraine supérieure, dite d'Oberberg se retrouve plus au
S W à Macolin, au niveau de 920-930, et jusqu'au Twann-
berg au niveau de 970 m. Dans la région de Macolin, elle
montre une direction presque exactement S-N, en relation
avec la pénétration du glacier du Rhône dans les gorges de
la Suze. Du côté du N E ce même niveau morainique se suit
jusque près de Romont (880-890 m.). Sous la zone principale

de ces moraines, à une distance verticale d'environ 70 m.,
on trouve soit près de Macolin, soit près de Romont les traces
d'une seconde zone, qui depuis Romont se suit par les flancs
de la Wandfluh et de la Hasenmatt, jusque dans le versant
du Weissenstein, en s'abaissant progressivement de 800 m.
à 750 m., puis à 650 m.

Le deuxième niveau de moraine, dite de Vorberg, se
retrouve au S W du Taubenloch près de Lissersbrunnen et
au-dessus d'Evilard (730 m.). Du côté du N E il existe au-
dessus de Pieterlen à 640 m., puis se continue de là jusqu'à
Oberdorf à l'W de Soleure, où il occupe le niveau de 600m.
environ. Mais ici encore les moraines ne sont pas localisées
sur une même ligne et, à 40 m. environ au-dessous de la ligne
précitée, on en trouve une seconde, qui existe à Leubringen,
au Bözingerberg et au-dessus de Granges (560 m.).

Le troisième niveau de moraines, dit du Büttiboden, existe
au-dessus de Douanne à l'altitude de 710 m. ; il passe sous
Macolin et Evilard, pénètre dans les gorges de la Suze jusque
près de Frinvillier, se retrouve au Büttiboden sur Bözingen
à l'altitude de 610 m. ; il apparaît encore aux environs de
Pieterlen au niveau de 545 m., il forme le Grienberg entre
Lengnau et Granges et se suit jusqu'au cône de.dégection du
Giglenbach à l'E de Granges.

Le quatrième niveau, dit de Hinterried, se trouve au-dessus
de Douanne et Tüscherz entre 665 et 610 m. ; il descend jus-
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qu'au niveau de 550 m. aux abords des gorges de la Suze,
passe ensuite à Hinterried sur Bözingen, pour aboutir à l'W
de Pieterlen à un système de moraines incurvées vers l'E.
Une ramification de ce système morainique suit pourtant le
bas des pentes du Jura au niveau de 500 puis 480-470 m.
jusqu'à Granges.

Les quatre niveaux morainiques considérés correspondent
à des moraines latérales typiques ; les deux plus élevés
comportent des talus morainiques plus nettement accusés. Parmi
les matériaux qui les composent les éléments jurassiens ont
nettement le caractère de matériaux morainiques superficiels,
tandis que les éléments alpins, du reste beaucoup plus rares,
dérivent en majeure partie de la moraine de fond ; c'est ce

3ui fait que leur quantité augmente à mesure que diminue la
istance à la vallée.
M. Antennen décrit sommairement quelques dépôts ris-

siens, qu'il a observés au-dessus de Macolin, puis il cherche
à préciser l'extension qu'a prise le glacier du Rhône wurmien

dans le domaine de la Suze et des vallées d'Orvin et de
Vauffelin. Il commence pour cela par suivre, depuis la région
de Diesse jusque près d'Orvin, tout un système morainique
nettement rhodanien, qui n'a pu être déposé là que par une
langue du glacier, recouvrant le plateau de Diesse et pénétrant

de là dans la vallée d'Orvin, en contournant l'îlot du
Twannberg. Dans la région d'Orvin cette langue a rencontré
celle qui remplissait la vallée de la Suze. Mais ces conditions
n'ont existé que pendant le maximum wurmien, auquel
appartiennent les moraines d'Oberberg. Ensuite la langue du
glacier de Diesse a abandonné la vallée d'Orvin, tandis que
celle des gorges s'est abaissée progressivement jusqu au
niveau de 650 m. environ. Pendant ce retrait d'abondants
dépôts ont été accumulés par les eaux sortant des glaciers.
A l'époque des moraines de Vorberg la langue des gorges de
la Suze avançait encore jusque près de Rondchâtel et couvrait
le bas des vallées d'Orvin et de Vauffelin.

M. Antennen a constaté en outre le passage d'une langue
de glacier pendant le stade d'Oberberg par la dépression que
suit actuellement la route d'Evilard à Orvin ; cette langue a
laissé un système de moraines latérales très nettes, dirigées
du S au N et, en relation avec ces moraines, se sont accumulées

des masses importantes d'alluvions qui ont dû se déposer
dans un lac de barrage glaciaire.

Dans la vallée de Vauffelin et jusque sur les hauteurs situées
entre Vauffelin et Romont, M. Antennen a relevé la présence
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de toute une série de dépôts morainiques, qui prouvent qu'au
moment du maximum wurmien une langue du glacier du
Rhône, contournant le Bözingerberg, a passé par cette vallée,

pour se souder de nouveau au glacier principal dans la
région de Romont. Après le maximum cette langue,,
diminuant de volume, n'a d'abord plus dépassé Vauffelin, puis elle
s'est retirée lentement dans la vallée, en laissant une succession

de moraines frontales bien nettes.
M. Antennen consacre ensuite un chapitre spécial à la

description des formations quaternaires, qui recouvrent l'extrémité

orientale du Büttenberg et se continuent de là jusque
vers Granges. Par leur composition, comportant un mélange
d'éléments jurassiens et alpins, par leur structure aussi, qui
ne montre qu'une stratification imparfaite et irrégulière, ces
dépôts présentent tous les caractères de moraines
rhodaniennes, plus ou moins remaniées. Dans ces dépôts il est
facile de distinguer deux zones, l'une, septentrionale, plus
pauvre en éléments alpins, l'autre, méridionale, au contraire
plus riche, qui tendent à se rapprocher l'une de l'autre et
se confondent finalement dans la direction du NE, aux
abords de Granges. Ainsi M. Antennen a été amené à
considérer tout cet ensemble comme représentant des moraines
latérales, déposées entre la langue principale du glacier
du Rhône, qui suivait la vallée de l'Aar et une langue
latérale qui passait au N du Büttenberg. Ces moraines ont
élé remaniées par les eaux de fusion et leurs matériaux ont
été en partie déposés dans de petits lacs glaciaires. Comme
âge elles appartiennent au stade dit de Hinterried. Entre elles
et le pied du Jura il subsiste des restes de talus morainiques,
qui ont été déposés là pendant le recul de la langue de
glacier, qni remplissait la vallée de Pieterlen, et qui sont
particulièrement nels dans les environs de la localité de ce
nom.

M. Antennen décrit ensuite l'extrémité S W des hauteurs
du Battenberg, que forme le Brüggberg. Il remarque d'abord
que cette hauteur est nettement découpée par trois dépressions

dirigées du S W au N E, qui sont tapissées toutes trois
de moraines, et il admet que ces dépressions sont dues à
une érosion provoquée parje glacier, buttant contre l'éperon
qui s'opposait à sa inarche, et facilitée par la moindre résistance

de la molasse marine. Il décrit plusieurs de ces dépôts
morainiques et, en relation avec eux, plusieurs bassins frontaux

glaciaires, occupés actuellement par des tourbières et il
déduit, soit de la répartition des moraines, soit des formes de
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détail de la topographie que, pendant le retrait qui a suivi
le stade dit de Hinterried, le glacier du Rhône a du être
plusieurs fois digité dans la région du Brüggberg, que ses
langues frontales ont dû déposer des systèmes morainiques
distincts el que, dans l'intérieur des cirques ainsi formés, sont
nés des bassins frontaux bien caractérisés. D'autre part entre
les moraines devaient exister des lacs de barrage, dont le
principal s'étendait depuis le Metlmoos jusque près de Got-
statt. Dans l'ensemble de ces moraines du Brüggberg il est
facile de reconnaître des stades de retrait successifs : le
premier est représenté par les moraines de Zihlwil et correspond
aux moraines de Pieterlen ; le dernier retour offensif du glacier

s'est marqué parles moraines qui existent soit au Mühlefeld,

soit entre Mett et Madretsch, soit au Pfeidwald.
Dans un dernier chapitre M. Antennen décrit le prolongement

de ses quatre niveaux morainiques sur le versant de la
Hasenmalt et du Weissenstein et arrive ainsi à souder ces
moraines latérales avec les moraines frontales de la région de
Wangen. Par contre il ne peut considérer comme synchro-
niques des moraines de Wangen les dépôts qui ont été décrits
comme tels par M. Nussbaum de la bordure méridionale de
la vallée de l'Aar. Ces dépôts ont en effet un niveau trop bas

pour être attribués à cette époque ; de plus leur niveau ne
s'élève pas assez rapidement vers l'amont et il est probable
qu'il s'agit de formations qui se sont accumulées successivement

pendant des stades différents du retrait du glacier.
D'autre part M. Antennen a reconnu l'existence de plusieurs
systèmes de moraines frontales, correspondant à de petits
glaciers locaux, qui descendaient du Grenchenberg et du
Weissenstein. Dans la région de Soleure ces moraines
jurassiennes descendent jusqu'à l'altitude de 550 m. aux environs
d'Oberdorf et Längendorf ; au-dessus de Selzach on les
trouve jusqu'à l'altitude de 620 m. ; elles tendent à déborder
sur les moraines rhodaniennes, marquant ainsi une récurrence

des glaciers jurassiens. Enfin M. Antennen signale un
dépôt d'alluvions, couvert de moraines au-dessus de Selzach,
et qui se retrouve jusque près de Längendorf. Ces alluvions
sont formées essentiellement d'éléments alpins ; leur base est
à 530 m. ; elles correspondent par l'ensemble de leurs caractères

aux alluvions du Büttenberg, que Aeberhardt a définies

comme Haute Terrasse.
M. E. Gerber (78) a profité des nouveaux affleurements

mis à nu par l'élargissement de la ligne Berne-Spiez, pour
faire une série d'observations sur les formations quaternaires
de cette région.
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Aux abords de la gare de Spiez il signale l'existence
d'alluvions en strates horizontales, riches en galets de granite de
Gasteren, et dans lesquelles s'intercalent plusieurs couches
argileuses à Helix et à débris végétaux. Ces alluvions,
toujours couvertes par de la moraine, se retrouvent jusque vers
la station d'Einigen. Des dépôts correspondants existent
d'autre part dans le Glfitschtal, mais ici les alluvions horizontales

sont remplacées par des strates obliques et, à certains
endroits, par des accumulations irrégulières provenant
évidemment d'une langue voisine du glacier de la Simme. Dans
la vallée de l'Aar les alluvions de Thungschneit et d'Uttigen,
qui dominent le fond de la vallée d'environ 50 m. et sont
recouvertes par de la moraine, doivent appartenir au même
niveau que celles de Spiez ; il en est de même des alluvions
d'Oppligen-Bergli (p. 611) et de la colline du château de
Kiesen.

Vers l'aval, au pied du versant droit de la vallée de l'Aar,
ce sont encore des alluvions appartenant au même système,
qui forment une terrasse très nette depuis Unterm urachern
jusqu'à Rubigen et Blumisberg, dont la surface se trouve à
510-550 m. Ces dépôts sont presque partout recouverts de
moraine et un autre niveau morainique apparaît fréquemment

au-dessous d'eux. La cimentation des éléments est
habituellement assez avancée ; les galets de granite de Gasteren
sont en général abondants ; du reste la structure des alluvions
varie assez notablement d'un point à l'autre. Enfin M. Gerber
attribue encore au même complexe les alluvions vacuolaires,
qui apparaissent dans le ravin de l'Aar en aval de Berne
jusqu'aux environs de Neubrück, en constatant que ces dépôts
sont couverts de moraine, qu'ils montrent un état de cimentation

et d'altération analogue à celui des alluvions de Spiez,
avec lesquels ils ont du reste encore d'autres analogies.

En résumé un système d'alluvions partout couvert de
moraines ou de blocs erratiques se suit de Spiez jusqu'en aval
de Berne; son niveau s'abaisse progressivement de 640 m. à

Spiez, à 570 m. au Nde Berne, avec une inclinaison moyenne
de l3/4 °/00* Au-dessous de ces dépôts, se trouve en général
une formation morainique, en sorte qu'il faut les considérer
comme interglaciaires, suivant l'opinion de Baltzer, ou comme
interstadiaires suivant l'opinion de Brückner. M. Gerber se
rallie à la première manière de voir, en se basant surtout sur
l'amplitude des variations qu'il a constatées dans la composition

et la structure de ces alluvions d'un point à un autre.
Ces variations se manifestent soit dans la grosseur des
éléments, parmi lesquels prédominent tantôt des galets de
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grande taille, tantôt des sables, tantôt même des vases, soit
dans le degré d'usure des cailloux, soit dans la quantité des
galels striés, soit dans le mode de stratification, soit dans le
degré de cimentation et d'altération ; elles prouvent clairement

que nous avons à faire à un ensemble de dépôts
hétérogènes, dont l'accumulation s'est faite sous l'influence de
circonstances locales diverses et pendant une longue durée,
qui a pu s'étendre du retrait de la glaciation de Riss à la
progression de la glaciation de Wurm.

Pour préciser l'âge de ces alluvions anciennes M. Gerber
tient compte d'un grand nombre de faits ; il rappelle l'existence

d'une vallée de l'Aar interglaciaire, qui, aux environs
de Berne, était de 45 m. environ plus bas que la vallée
actuelle ; il constate que, pour certaines parties au moins des
alluvions anciennes, la structure ne laisse aucun doute sur
une origine fluvio-glaciaire ; il tient compte aussi de la
composition des alluvions en différents points et remarque que,
tandis que vers le débouché de la Kander les granites de
Gasteren sont très abondants dans les alluvions comme dans les
moraines voisines, ailleurs ils sont en général en quantité
beaucoup moins importante que les roches cristallines de
l'Oberhasli ; il observe aussi un enrichissement très marqué
en galets de Nagelfluh vers les débouchés des vallées
latérales se développant en pays molassique. Tous ces faits
l'amènent à envisager les alluvions anciennes de la vallée de
l'Aar comme fluvio-glaciaires et non comme fluviales-inter-
glaciaires suivant l'opinion d'Aeberhardt. La période
interglaciaire Riss-Würm a dû être une phase d'érosion et non
d'accumulation dans celte région.

La question de savoir si ces formations fluvio-glaciaires se
sont déposées pendant le retrait rissien ou pendant la
progression wurmienne, ne peut être résolue que par une étude
de l'évolution de la vallée de l'Aar après le maximum de
l'avant-dernière glaciation. C'est ce qu'a essayé de faire
M. Gerber; il commence par montrer que plus la géologie des
environs du lac de Thoune est connue dans ses détails, plus
le caractère tectonique de cette partie de la vallée de l'Aar
ressort clairement. Il accepte l'idée, émise par M. Alb. Heim,
d'un affaissement pleistocene des régions alpines, qui aurait
contribué essentiellement à la formation des bassins lacustres
subalpins et arrive à admettre un affaissement de la région
du lac de Thoune d'environ 200 m. depuis la glaciation de
Riss. Il fait intervenir d'autre part les abondantes accumulations,

soit morainiques, soit torrentielles, qui ont couvert
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le fond de la vallée de l'Aar depuis l'époque du maximum
rissien jusqu'au retrait du glacier en amont de Thoune, et
explique ainsi l'existence momentanée d'un lac, dont le
niveau était de 60 m. au-dessus du niveau actuel du lac de
Thoune. Puis, pendant les temps interglaciaires Riss-Würm,
M. Gerber suppose une érosion intensive par l'Aar, qui a
créé une profonde vallée et a, en même temps abaissé le
niveau des lacs oberlandais. Enfin, lorsque les glaciers se sont
rapprochés de nouveau de la région de Thoune, l'alluvionne-
ment a repris avec force, la vallée interglaciaire a été en
grande partie comblée.

En se basant sur ces considérations l'auteur conclut à l'existence

des phases suivantes :

Pendant le maximum rissien dépôt de la moraine de fond
sous-jacente aux alluvions anciennes de l'Aar.

Pendant le retrait postrissien, dépôt des alluvions de la
région de Kiesen et Wichtrach ainsi que de celles de Karlsruhe

près de Berne.
Pendant la dernière période interglaciaire érosion en aval

de Thoune, alluvionnement en amont par les affluents du lac
progressivement abaissé, dépôt des couches à lignite de la
vallée du Glütsch.

Pendant la progression wurmienne accumulation de la plus
grande partie des alluvions anciennes entre Spiez et Bern.

M. K. Strübin (85) a continué dans le Jura bâlois ses recherches

sur les blocs erratiques, intéressants par leurs dimensions,

leur nature ou leur position, en cherchant à assurer
leur conservation. Il a publié en 1914 une nouvelle liste de
62 de ces blocs exactement définis et repérés.

M. L. Horwitz (79) est arrivé, par l'étude des blocs
erratiques de la région, à établir l'existence, pendant le maximum
rissien, de deux bras du glacier du Rhône, dont l'un passait
par la vallée du Javroz, franchissait le col de la Ballisaz
(1416 m.) et descendait dans la vallée de la Singine, dont
l'autre passait par la vallée de Charmey, le vallon de Liderrey
et le vallon de la Chaux-du-Vent.

M. Bern. Beck (76) a cherché à réunir dans une notice
toutes les observations qui ont été faites sur les formations
quaternaires dans le Tayon de la ville de Zurich lors des
travaux considérables qui y ont été effectués depuis 1905.

L'auteur parle d'abord de la colline de Sanct Anna, qui
s'élevait entre la Bahnhofstrasse et le Schanzgraben et qui a
été rasée en 1909. Cette colline était formée par une moraine
du glacier de la Linth et se composait d'une accumulation de
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blocs erratiques, mêlés à une petite quantité de matériaux
fins, et dont beaucoup atteignaient des dimensions considérables.

Les roches représentées dans ce mélange étaient
surtout des calcaires de l'Urgonien et du Jurassique supérieur,
des conglomérats et des grès du Verrucano, des grès du
Flysch, des poudingues de la Molasse, avec quelques rares
blocs de roches cristallines des Grisons. M. Beck a étudié
beaucoup de ces blocs soit pour mesurer leur dimensions,
soit pour déterminer leur nature lithologique et leur
origine.

La colline-de Sanct Anna formait une élévation d'environ
6 m. de hauteur, sur 75 m. de longueur et 40 m. de largeur.
Les blocs étaient surtout accumulés dans sa partie méridionale

et ont probablement beaucoup contribué à la proléger
contre une érosion complète. Cette moraine paraît se continuer

du côté de l'E, en montrant pourtant bientôt des signes
d'importants remaniements, tandis que vers le S W elle
cesse ; on ne trouve plus de blocs erratiques dans cette direction

et les fouilles pratiquées dans le Muraltengut n'ont fait
apparaître que des sables et des graviers alluvionnés.

M. Beck rend compte ensuite des observations qui ont pu
être faites en 1913-1914 lors de l'établissement des bassins de
filtration de l'eau du lac près de Wollishofen et de la canalisation

qui de ces bassins conduit à travers la partie occidentale

de la ville. Dans les environs de Moos et jusqu'à l'Albis-
strasse, les travaux n'ont misa jour que des argiles sableuses;
ensuite le long de la Mutschellenstrasse apparurent des sables
et graviers provenant du remaniement des moraines du glacier

de la Linth. Plus au N dans le quartier de la Waffen-
platzstrasse et de la Brand sehen kenstrasse le sol est formé de
moraine de fond, tantôt plus sableuse, tantôt plus argileuse
avec des cailloux épars.

M. Beck décrit aussi la région de la ville comprise entre la
Bahnofstrasse et la Limmat et dont le Lindenhof forme le
point culminant. Cette colline du Lindenhof fait partie d'une
moraine frontale typique et la pente qui s'abaisse de là vers
la gare est un cône de transition bien caractérisé, qui relie la
moraine à la Basse Terrasse ; les affleurements multiples
découverts par les travaux récents ne laissent aucun doute sur
le caractère fluvio-glaciaire des dépôts de ce versant. Cette
moraine du Lindenhof, prolongement de celle de Sankt Anna,
se continue par la colline de la cathédrale jusqu'à la Hohe
Promenade. A l'intérieur de ce cirque morainique on trouve
surtout des argiles sableuses contenant des blocs erratiques
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de dimensions très diverses, en partie polis et striés, en partie
encore anguleux ; par places apparaissent des couches
stratifiées de sables ou de graviers.

M. Beck donne aussi quelques renseignements sur les
formations glaciaires, qui couvrent la Molasse suivant une surface

très irrégulière et avec une épaisseur très variable dans
le quartier du Polytechnikum. Ces dépôts correspondent à la
moraine frontale qui traverse la vallée de la Limmat près de
Kiesen Une moraine plus élevée s'observe encore sur les
flancs du Zürichberg vers la Rue Orelli ; elle forme par places
un talus très net ; ailleurs elle a été profondément remaniée
et a pris une structure stratifiée.

Tous ces dépôts morainiques de Zurich datent de la phase
de retrait de la dernière glaciation et sont plus anciens que
le stade de Bühl. Il faut pourtant admettre que dans ce
matériel morainique wurmien se sont introduits pas mal de
matériaux qui avaient fait partie d'abord de moraines plus
anciennes, car ainsi peuvent s'expliquer soit la fréquence
assez frappante de blocs erratiques de provenance grisonne,
soit le mélange de roches de provenances éloignées. Les
accumulations de gros blocs, qui ont été constatées sur plusieurs
points dans les moraines, signifient vraissemblablement que
de vastes éboulements ont du s'abattre sur la surface des

glaciers.
Ajoutons en terminant que la notice de M. Beck contient

de nombreuses photographies.
M. A. Bonard (77) a fait une étude détaillée du sol de la

plaine du Rhône entre Villeneuve et Eennaz par le moyen de
nombreux sondages et le forage de plusieurs puits.

Il commence l'exposé de ses observations en définissant
les conditions dans lesquelles s'est fait l'alluvionnement aux
abords de Villeneuve, après que le niveau du lac se fût
abaissé à peu près au niveau actuel. Il donne ensuite les
résultats détaillés de tous les sondages faits et tire de ces
résultats les conclusions suivantes :

Les alluvions du Rhône, qui forment presque exclusivement

le sol de la plaine des environs de Villeneuve, se
composent essentiellement de limons, dans lesquels s'intercalent
des zones de terreau tourbeux, semblables à celle qui forme
actuellement la plus grande partie de la surface même du sol.
Ces dépôts ne peuvent pas être beaucoup antérieurs à l'époque
romaine.

Faunes pleistocenes. — M. J. Piaget (84) a soumis à une
revision minutieuse les mollusques quaternaires qui avaient
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été recueillis par Baltzer et Jenny dans des tuffs glaciaires et
des craies morainiques à Schlosswil, Kehrsatz et Toffen. Il
s'agit de 52 espèces de gastéropodes pulmonés, dont plusieurs
sont représentées par des variétés multiples.

L'ensemble de ces faunes frappe en première ligne par la
prédominence très marquée qu'y prennent les formes hygro-
philes. Les quelques représentants de formes xerophiles qu'on
trouve mêlés à ces faunes appartiennent exclusivement à des
espèces connues comme très résistantes et ayant actuellement
une distribution hypsométrique très étendue. D'autre part
M. Piaget a constaté un mélange d'espèces, qui actuellement
sont purement agrestes dans nos régions, de formes mixtes
et d'espèces qui de nos jours sont sylvicoles dans la plaine,
mais à partir d'une certaine altitude (1300-1600 m.) quittent
les forêts, pour vivre dans les rocailles des alpages. Aussi
l'auteur conclut-il pour la période d'existence de ces pulmonés
fossiles à des conditions climatiques humides, à l'absence de
forêts et à l'extension de prairies maigres, semées de petits
arbustes.

M. Piaget remarque en outre que, sur les 52 espèces
quaternaires qu'il a étudiées, 8 seulement sont représentées par
des échantillons typiques toutes les autres présentent avec
leur forme actuelle des différences plus ou moins accusées.
Or, les espèces qui n'ont pas varié sont toutes ou alpines ou
subarcliques ou ubiquistes à biologie très résistante. La
plupart des variétés trouvées dans le Quaternaire bernois
correspondent par leur tendance aux variétés de montagne des
espèces actuelles.

Les espèces reconnues par M. Piaget, classées géographi-
quement, se rattachent à la faune septentrionale (20), à la
faune circa-méditerranéenne (5) et à la faune ubiquiste (27).
11 est certain du reste que ces matériaux fossiles ne sont pas
tous contemporains, que certaines espèees n'ont pas pu
coexister dans la même région et que les formes xerophiles
en particulier ne se sont acclimatées sur le plateau suisse que
tardivement. On peut nettement distinguer une faune plus
ancienne datant encore de la période glaciaire, formée d'abord
d'éléments arcto-alpins, puis enrichie d'espèces alpines,
d'espèces nordiques et ubiquistes. Ensuite, lorsque les glaciers se
furent progressivement retirés et que la période xérother-
mique commença à se dessiner, apparurent des espèces
occidentales (Clausula lineolata) et orientales Isognomostoma
personatum, Helix pomatia, Tachea nemoralis, et des espèces
ubiquistes, telles que Fruticicola hispida, Arianta arbus-
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torum, Succinea putris. Enfin les espèces circa-méditerra-
néennes s'acclimatèrent les dernières.

En comparant les fossiles qu'il a étudiés avec les mollusques

actuels envisagés au point de vue de leur répartition
hypsométrique, M. Piaget constate que plus les espèces sont
communes dans les gisements quaternaires bernois, plus elles
habitent actuellement des régions élevées des Alpes et plus
aussi elles sont apparues de bonne heure sur le Plateau
suisse. Il admet que la régioû bernoise du plateau suisse a
correspondu au point de vue de sa faune malacologique, à

l'époque de formation des dépôts fossilifères considérés,
d'abord à la région alpine du Valais, ensuite à la région
supérieure des vallées valaisannes et à la région des plaleaux
jurassiens, enfin aux régions plus basses des vallées
valaisannes et à certaines vallées du Jura.

M. P.-L. Mercanton (81) a signalé la découverte d'un
cubitus d'Elephas primigenius dans la graviere de sur la
Ville près de Genolier (Vaud). De même M. F. Leuthardt
(80) a mentionné quelques débris de mammouth, qui ont élé
trouvés dans le Loess, près de Binningen, aux environs de '

Bâle. Il s'agit de plusieurs molaires, d'une mandibule presque
intacte, de plusieurs vertèbres et de divers os, qui ont appartenu

à deux individus de taille différente.
Habitations. — M. F. Nussbaum (83) a montré dans une

courte notice l'influence qu'ont exercée dans la région
fribourgeoise du plateau suisse les formes du relief sur la répartition

des pluies, des températures et des vents et par suite
sur la répartition des habitations et des cultures.
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