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RESUME 

   

 Faisant partie des Monts de Saïda, le Djebel Ben Kmer  situe 6 Km à l’Est de 

Hammam Rabi  est marqué au cours du Bajocien inférieur-Oxfordien par une 

sédimentation de type plate-forme proximale à bassin. Dans le présent travail, l’étude 

lithologique réalisée à partir d’un levé d’une coupe a permis de distinguer quatre unités 

lithostartigraphiques : Partie sommitale de la Formation « des calcaires dolomitiques de 

Baloul » ; la Formation « des couches de Ben Kmer », «  le niveau oncolithique » et enfin 

la Formation « des argiles de Saïda ». Leur enregistrement sédimentaire est caractérisé par 

une sédimentation carbonatée déposée sur une plate-forme proximale ou distale dont les 

trois premières unités évoluant à une sédimentation argilo-gréseuse, interrompue, 

épisodiquement, par des dépôts carbonatés riches en ammonites,  dans un produit cône 

détritique (bassin) pour la Formation « des argiles de Saïda ». 

 La distribution biostratigraphique de faunes d’ammonites a permis d’attribuer un 

âge Bajocien moyen/supérieur pour la formation des couches de Ben Kmer et âge 

Bathonien pour le niveau oncolithique. 

 Par ailleurs, l’analyse séquentielle basée essentiellement sur l’étude faciologique 

(association des faciès) et la détermination de milieux de dépôts, nous a permis de déduire 

que la sédimentation au cours de cet intervalle chronologique s’organise en deux 

mégaséquences de comblement. Par leur variation de profondeur et de vitesse 

d’accumulation, ces séquences enregistrent donc une variation du niveau relatif de la mer. 

Cette dernière résulte très vraisemblablement de processus tectoniques (changement de 

mode de subsidence). 

Mots clés: Monts de Saïda, Djebel Ben Kmer, Bajocien inférieur-Oxfordien, « calcaires 

dolomitiques de Baloul », « couches de Ben Kmer », « niveau oncolithique », «  argiles de 

Saïda », analyse séquentielle.  
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 : لملخص  ا  

و َزًُض ثطبثع سسىثٍ يُصخ  ( كى ششق زًبو سث6ٍ)َعزجش خجم ثٍ لًش خضء يٍ سهسهخ خجبل سعُذح 

دد انذساسخ أيٍ خلال هزا انعًم و  ،اوكسفىسدٌ–زىض خلال انسمجخ ثبخىسٍ سفهً -لشَجخ

كزشبف اسثعخ وزذاد نُزىنىخُخ و انزٍ رزًثم فٍ اانهُزىنىخُخ نهًمطع اندُىنىخٍ ندجم ثٍ لًش إنً 

و " الأَكىنُذ"،طجمخ غُُخ ة "طجمبد ثٍ لًش"، "ثبنىل " انطجمخ انعهىَخ نهجُُخ انكهُخ انذنىيزُخ ة

ثٍُ انزسدُم انشسىثٍ إنً وخىد رشست كهسٍ ثًُطمخ لشَجخ أو ثعُذح فٍ ". طجمخ انطٍُ سعُذح "أخُشا 

الأيىَُذ ةس سيهٍ يُفصم أزُبَب ثزشسجبد كهسُخ غُُخ جذ وانىزذاد انثلاثخ الأونً و رشست طٍُ

.يزىضعخ فٍ انسىض ثبنُسجخ  نطجمخ طٍُ سعُذح  

انعهىٌ لأخم انىزذح -سًر انزىصَع انجُىسزشرُغشافٍ نلأيىَُذ ثزخصُص عًش انجبخىسٍ انًزىسط

.انُزىنىخُخ نطجمبد ثٍ لًش، و انعًش انجبرىٍَ نىزذح الأَكىنُذ  

ساثطخ )ثبلإضبفخ إنً رنك، فإٌ انزسهُم انًزسهسم انزٌ َعزًذ ثشكم أسبسٍ عهً دساسخ عهى انسسُبد 

ورسذَذ انجُئبد انزشسجُخ، لذ سًر نُب أٌ َسزُزح أٌ انزشسجبد خلال هزِ انفزشح انضيُُخ َزى  (انىخهبد

يٍ خلال رجبٍَ انعًك ويعذل انزشاكى ، رسدم هزِ انزسهسلاد رجبَُبً . رُظًُهب عهً يشزهزٍُ كجُشرٍُ

رغُُش وضع هجىط )فٍ انًسزىي انُسجٍ نهجسش، والأخُش هى عهً الأسخر َزُدخ عًهُبد ركزىَُخ 

. (انجسش

 

كسفىسدٌ، كهس دونىيُزٍ، طجمبد أخجبل سعُذح، خجم ثٍ لًش، ثبخىسٍ سفهٍ، : الكلمات المفتاحية

.ل انزسهُم انًزسهسثهىل، طجمبد ثٍ لًش، طجمخ الأَكىنُذ، طٍُ سعُذح،
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ABSTRACT 

 

As part of Saida Mount, the Jebel Ben Kmar (6 km east of Hammam Rabi) is 

marked during the Lower Bajocian-Oxfordian sedimentation type proximal basin platform. 

In the present work, the lithological study carried out from a survey of a section made it 

possible to distinguish four lithostratigraphic units: Upper part of the formation "dolomitic 

limestones of Baloul"; the formation of Ben Kmar's layers, the Oncolithic level and finally 

Saïda the formation of Saida clays. Their sedimentary record is characterized by a 

carbonate sedimentation deposited on a proximal or distal platform whose first three units 

evolve to a clay-sandstone sedimentation, interrupted, episodically, by carbonate deposits 

rich in ammonites, deposited in a detritic cone (basin ) for the formation of "Saida clays". 

The biostratigraphic distribution of ammonite faunas has made it possible to assign 

an medium / higher Bajocian age for the formation of the Ben Kmer layers and a 

Bathonian age for the oncolithic level. 

In addition, the sequential analysis based essentially on the faciological study 

(association of facies) and the determination of depositional environments, allowed us to 

deduce that the sedimentation during this chronological interval is organized in two 

megasquencies of filling. By their variation of depth and rate of accumulation, these 

sequences thus record a variation of the relative level of the sea. The latter is most likely 

the result of tectonic processes (change of subsidence mode). 

Key words: Saïda Mount, Djebel Ben Kmar, Lower Bajocian-Oxfordian, "dolomitic 

limestones of Baloul", "layers of Ben Kmar", "Oncolithic level", "clays of Saïda", 

sequential analysis 
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I. PROBLEMATIQUE 

 

 Les terrains callovo- kimméridgiens des Monts de Saïda ont été surtout marqués par 

des études paléontologiques et stratigraphiques, mais mal connus du point de vue 

sédimentologique. Pourtant ces terrains constituent en quelques sortes un trait d’union 

entre les Monts de Tlemcen à l’Ouest et les Monts de Tiaret à l’Est. Par ailleurs, le seul 

travail sédimentologique récent et intéressant qui touche le Djebel Ben Kmer revient à 

BOUTERFA (1999). 

 

II. OBJECTIFS DE L’ETUDE  

 

 Cette étude conduite à étudier minutieusement les assises sédimentaires du 

Jurassique supérieur du Djebel Ben Kmer. De ce fait, les principaux objectifs de ce 

mémoire nous amènent à : 

-reconnaître les grandes divisions lithostratigraphiques de Djebel Ben Kmer ; 

-définir les principaux faciès sédimentologiques afin de reconstituer les milieux de dépôt ; 

-retracer l’évolution verticale des séquences principales résultant la dynamique du bassin ; 

-préciser le cadre sédimentologique pour retracer la dynamique sédimentaire. 

  

III. CONTEXTES GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE 

 

 A. Contexte géographique 

  1. Situation générale des Monts de Saïda 

Faisant partie de l’avant pays Tello-rifain (AMEUR, 1999), les Monts de Saïda 

occupent la partie centrale du domaine tlemcenien.  Ils sont limités par le Tell au Nord, par 

les Hautes Plaines (ou Hauts Plateaux) oranaises au Sud, par la terminaison orientale du 

massif de Daïa à l’Ouest et enfin par les Mont de Tiaret (Djebel Nador) à l’Est (Fig. 1). 

  



Premier chapitre : CADRE GENERALE DE L’ETUDE 

 

 

13 

 

 

 

 

Fig. 1: Situation géographique générale des Monts de Saïda (d’âpres P.GUARDIA). 

  2. Situation géographique de Djebel Ben Kmer 

 Le Djebel Ben Kmer, objet de notre étude, se situe à environ 12km au Nord -Est de 

la ville de Saïda. Il est limité par Ain Sidi Aounallah au Nord, par Ain El Djorf au Sud, par 

la station hydrothermale des eaux chaudes de Hammam Rabi à l’Ouest et enfin à l’Est, il 

longe la route reliant la ville de Saïda et la commune d’Ain Sultane (Fig. 2). 
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Fig. 2 : Situation géographique de Djebel Ben Kmer (extrait de la carte topographique de 

Saïda 1960, 1 /200000 ; modifiée). 

 B. Contexte géologique 

  1. Aperçu géologique des Monts de Saïda 

 Comprises entre la transversale de Saïda à l’Est et la transversale de Tiaret à 

l’Ouest (panneau IV du domaine paléogéographique tlemcénien ; ELMI, 1978). 
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Les Monts de Saïda forment une structure rectangulaire qui s’interpose entre le sillon 

miocène au Nord et les Hautes Plaines Oranaises au Sud (Fig. 3)  

 

 

 

 

Fig. 3 : Les grands traits structuraux du bloc Oranais (D’après ELMI, 1978; AMEUR, 

1988 ; modifiée) 
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 D’après les travaux géologiques de référence (GUARDIA, 1975; TOUAHRIA, 

1975 & 1979 et OUARDAS, 1983), la série stratigraphique type des Monts de Saïda est 

représentée globalement par : 

 

   1.1. Le Paléozoïque 

 Cette ère est bien représenté au cœur du massif, plus précisément dans la région de 

Tifrit, et on y observe de nombreuse variation de faciès. Le paléozoïque peut être scindé en 

trois faciès (granite, schiste et grès). 

   1.2. Le Mésozoïque  

 Les formations mésozoïques reposent en discordance sur le socle paléozoïque. 

C’est la discordance hercynienne. Cette ère est subdivisé comme suit : 

    1.2.1. Le Trias 

Il repose en discordance sur le primaire. Il est subdivisé en trois membres : 

- (Trias carbonaté) : il est constitué de marnes jaunâtres avec intercalations de fines passées 

carbonatées. 

-Une coulée basaltique : il est observé dans la région de Tifrit. Il est formé de bancs de 

calcaires marneux plus ou moins dolomitisés, de teinte verdâtres à rougeâtres et des tufs 

doléritiques.nfin il est constitué d’argile présentant une couleur blanchâtre. Cette argile 

intercale des minces passées argileuses, de couleur rougeâtre et renfermant des concrétions 

ferrugineuses. 

    1.2.2. Le Jurassique 

 A partir de la carte géologique au 1/200000 de Saïda d’une part et les données 

stratigraphiques d’OUARDAS (1983) d’autre part. Les dépôts attribués au Jurassique 

montrent la succession suivante : 

-au Jurassique inférieur et moyen : la sédimentation est formée essentiellement de dépôts 

dolomitiques (groupe carbonaté inférieur). 

-au Jurassique supérieur : la sédimentation se distingue par des faciès silico-clastiques 

(Formation des argiles de Saïda et la Formation des grès de Franchetti). 

-au Jurassique terminal : il est caractérisé par une sédimentation essentiellement carbonatée 

(Formation des dolomies de Tlemcen). 
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    1.2.3. Le Crétacé 

 Il est représenté à la base par une assise gréseuse passant vers le haut à des calcaires 

jaunâtres et des marno-calcaires à oursins (Toxaster africanus et Heteraster oblongus) 

représentant l'Hauterivien et le Barrémien. Sur cet ensemble se dépose une série gréseuse 

de type continental intercalée par quelques passées carbonatées. 

   1.3. Le Cénozoïque 

 Il débute par des marnes argileuses montrant à la base un niveau conglomératique 

important constitué souvent par de gros éléments mal roulés provenant de l'altération du 

substratum et au sommet, une série marneuse d’âge miocène. 

Notons que, ces deux ensembles (de base et de sommet) sont d’origine continentale 

souvent séparés par une discordance. 

   1.4. Le Plio-quaternaire 

Il est de faible épaisseur et comprend deux ensembles : 

-un ensemble détritique constitué de conglomérats, d’argiles et de limons. 

-un ensemble carbonaté représenté par des travertins. Ces derniers sont observables au 

bord de certaines falaises dolomitiques (Tifrit). 

 

  2. Présentation géologique du secteur d’étude 

 La série stratigraphique dans le Djebel Ben Kmer est formée principalement de 

quatre formations dont l’âge est attribué au Jurassique moyen et supérieur (Fig. 4). Ces 

derniers sont représentés par des faciès marins carbonatés (ELMI, 1972, TOUAHRIA, 

1975 &1979 OUARDAS, 1983) passant vers le haut à des faciès marins argilo-gréseux 

témoignant d’un approfondissement brutal du milieu. Ainsi, nous résumons la succession 

lithostratigraphique comme suit : 

 -pendant le Jurassique : la sédimentation de cet intervalle chronologique se 

distingue par des faciès carbonatés « Formation des calcaires dolomitiques de Baloul » à la 

base à des faciès marno-calcaires « Formation des couches de Ben Kmer » au sommet. 

L’ensemble est coiffé par une dalle carbonatée renfermant de gros oncolithes « niveau 

oncolithique ». 

 -au cours du Jurassique supérieur : cette période présente des variations 

spectaculaires des épaisseurs et des faciès. Il est marqué par une sédimentation 

essentiellement argilo-gréseuse « Formation des argiles de Saïda ». 
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IV. METHODOLOGIE 

 

A. Sur le terrain 

 Après la reconnaissance des niveaux lithologiques repères, un levé détaillé d’une 

coupe lithostratigraphique accompagné d’un échantillonnage systématique des faciès et des 

faunes. Notons aussi, que toutes les particularités sédimentaires de chaque banc et inter-

banc ont été citées (épaisseur, couleur, figures et structures sédimentaires, granulométrie, 

granoclassement). 
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B. Au laboratoire 

 

Après le levé de coupe, le travail de terrain sera complété au laboratoire par les 

opérations suivantes : 

 

 1. Le lavage 

Les échantillons provenant des niveaux marneux et argileux sont trempés dans 

l’eau pendant deux jours. Ensuite, ils seront lavés sous jet d’eau continu sur une colonne de 

trois tamis de maille à diamètres décroissantes (250 μm, 150μm, 80 μm). Le résidu de 

chaque tamis est recueilli dans une coupelle et mis à sécher dans une étuve à 50
o
.  

 

 2. Le tri 

Les fractions de chaque prélèvement sont observées à la loupe binoculaire. Le tri 

s’effectue dans des cuvettes de tri quadrillé à fond noir, pour manipuler la microfaune on 

s’aide d’une aiguille montée et on les stocke dans des cellules numérotées. 

 

  3. La détermination 

 Les foraminifères triés ont été déterminés par madame KAZI-TANI et les 

ostracodes par monsieur SOULIMANE Par contre la macrofaune (les ammonites) à été 

déterminée par monsieur MAROK. 

 

  4. Confection des lames minces 

 Dans le but de déterminer les faciès texturaux des différents faciès rencontrés dans 

la succession de Djebel Ben Kmer, quelques lames minces ont été confectionnées. 
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I. INTRODUCTION 

 

 Ce chapitre qui forme l’ossature principal de ce mémoire sera consacré 

essentiellement à l’étude lithologique de la succession de Djebel Ben Kmer afin de suivre 

leur évolution spatio-temporelle. Cette étude basée sur les descriptions des unités 

lithostratigraphiques distingués au sein de la dite succession. De ce fait, la coupe a été 

levée en détail et chaque échantillon prélevé est analysé, tant au point de vue 

sédimentologique que faunique. Notons que la nomenclature des différentes unités 

lithostratigraphiques rencontrés, est adaptée à celle de TOUAHRIA (1975), 

OUARDAS(1983), BOUTERFA (1999), et BENDELLA (2008). 

 

II. ETUDE LITHOSTRATIGRAPHIQUE 

 A. Coupe de Djebel Ben Kmer 

 La coupe a été levé sur le flanc Est du Djebel Ben Kmer, à six Km de la station 

hydrothermale de Hammam Rabi. Cette coupe est orientée selon un axe Sud-Ouest/Nord-

Est (fig. 5) (Pl. I, Fig. A.) Son épaisseur moyenne est de 75m. 

 

 

 

Fig. 5 : Photo satellitaire de la région de Djebel Ben Kmer (Google Earth, 2019).  

Le trait A-B indique le tracé de notre coupe. 
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Dans cette série, nous avons distingué, au point de vue lithostratigraphique, trois 

principales unités lithostartigraphiques différentes (Fig. 6). Il s’agit de bas en haut : 

 1. Partie sommitale de la Formation « des calcaires dolomitiques de Baloul » ; 

 2. Formation « des couches de Ben Kmer » ; 

 3. Formation « des argiles de Saïda ». 

 

Fig. 6 : Colonne lithologique de la succession de Djebel Ben Kmer.  
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  1. Sommet de la Formation « des calcaires dolomitiques de Baloul » 

   1.1. Définition 

 Cette Formation a été identifiée et définie pour la première fois par CLAIR & 

FLANDRIN (1949) dans les environs d’Aïn Baloul, sous le nom «Dolomies de Saïda». 

L’âge de celle-ci a été attribué au Bajocien inférieur et moyen (OUARDAS, 1983). 

   1.2. Limite 

 La limite supérieure est une limite purement lithologique qui correspond à un 

changement brutal de faciès avec la disparition du faciès dolomitique de la Formation de 

«calcaires dolomitiques de Baloul» et l’apparition de la première alternance calcaro-

marneuse de la Formation des «couches de Ben Kmer». 

   1.3. Description 

 Elle correspond à un empilement des onze dalles de calcaires dolomitiques massifs, 

d’épaisseur décimétrique (de 0.10 à 0.40m), de teinte beige à la patine et verdâtre à taches 

rougeâtres ou violacés à la cassure. Ces bancs carbonatés sont mal stratifiés, séparés par 

des joints secs (diastèmes) et se caractérisent par la présence des géodes et des filons de 

calcites multidirectionnelles (Fig. 7). 

 

Au microscope nous avons observé que ces carbonates sont totalement dolomitisés 

(Fig. 8, A). 

 

  2. Formation « des couches de Ben Kmer » 

   2.1. Définition 

 Cette Formation a été définie par ELMI (1972) au niveau de la localité appelée 

« Djebel Ben Kmer ». Il s’agit des calcaires marneux alternant à des marnes bleuâtres. Elle 

est rapportée au Bajocien supérieure par le même auteur. 

   2.2. Limite 

 Sa limite inférieure a été placée à la disparition des niveaux dolomitiques et 

l’apparition de la première alternance des niveaux calcaires et marneux. Cette limite est 

nette et souvent soulignée par une surface ferrugineuse et phosphatée (Pl. I, Fig. B). 

 La limite supérieure est marquée par une corniche de calcaire dolomitique 

constituant un repère très visible dans le secteur de Djebel Ben Kmer. Notons aussi que 

cette dernière corniche carbonatée est surmontée par une dalle de calcaire à gros oncolithes 

à patine rosâtre. 
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   2.3. Description 

 D’épaisseur moyenne de 12,5m, cette formation se compose d’une alternance 

marno-calcaire. Elle peut être subdivisée en deux membres, en fonction de la 

prédominance de chaque type de faciès (Fig. 7). 

 

Fig. 7: Succession lithologique de la Formation des calcaires dolomitiques de Baloul et la 

Formation des couches de Ben Kmer.  
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    2.3.1. Membre inférieur 

 Ce membre à dominance calcaire, présente une alternance presque régulière de 

niveaux décimétriques (0,10 à 0,40 m) de calcaire dolomitique, bioturbés, de couleur 

verdâtre à taches rosâtres et d’inter-lits marneux indurés de même teinte. Ce dernier faciès 

renferme des foraminifères et des ostracodes mal conservés associés à des fragments 

d’échinodermes (radioles et articles de crinoïdes). La faune est représentée par des rares 

traces ammonites. 

 Les niveaux carbonatés se caractérisent par des biomicrites fortement dolomitisés à 

foraminifères benthiques, de bivalves et d’échinodermes (Fig. 8, B et C). 

 

    2.3.2. Membre supérieur 

 Il est séparé du membre précédent par une surface ferrugineuse. Il s’agit d’une 

combe marneuse de 0,8 à 2m épaisseur, nettement plus tendre que précédemment, de 

couleur verdâtre à tâches jaunâtres, admettant des passées centimétriques à décimétriques 

de calcaires marneux (0,10 à 0,40m). Ces derniers sont de couleur verdâtre et à aspect 

souvent noduleux. La biophase des marnes est riche en foraminifères benthiques (Pl. II) et 

ostracodes associés à des fragments d’échinodermes (radioles, articles de crinoïdes, oursins 

et d’autres éléments), (Pl.III, Fig. A) ; la lithophase est formée essentiellement de quartz et 

des gypses. La faune récoltée sur le terrain est représentée par des ammonites, rostres de 

bélemnites et des brachiopodes. La partie sommitale de ce membre est occupée par une 

couche de calcaire dolomitique massif, à patine beige et cassure grisâtre. Enfin, il semble 

important de signaler que la Formation « des couches de Ben Kmer » est surmontée par 

une dalle de calcaires finement bioclastiques (0,70m), à patine rousse, renfermant de gros 

oncolithes rougeâtres. 

L’observation microscopique des lames minces confectionnées au niveau des bancs 

carbonatés indique une biomicrites dolomitiques à texture Packston. Les éléments 

carbonatés squelettiques sont matérialisés par un fort pourcentage de fantômes des plaques 

d’échinodermes, de bivalves et des nombreux foraminifères benthiques. (Fig. 8, D). 
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Fig. 8: Microfaciès carbonaté montrant des phénomènes de la dolomitisation dans la 

Formation des calcaires dolomitique de Baloul (A) et dans la Formation des couches de 

Ben Kmer (B, C et D) (Gr x4). Abréviation : M.f : micro fracture, Bi. : Bivalves, Foram. : 

Foraminifère, Ech. : Echinoderme. 
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  3. La Formation « des argiles de Saïda » 

   3.1. Définition 

 Définie par ATGER & VERDIER (1965) dans la région de Cacher ou (Sidi Kada, 

SE de Mascara), cette formation correspond à une alternance argilo-gréseuse datée au 

Callovo-oxfordien par LUCAS, 1942 & 1952 ; ATGER & VERDIER, 1965 ; DELFAUD, 

1973. ELMI & BENEST, 1978). 

   3.2. Limite 

 La limite inférieure a été fixée à l’apparition de la première combe argileuse de 

couleur verdâtre, d’épaisseur métrique et qui surmonte un niveau bréchique très riche en 

ammonites. Alors que la limite supérieure est marquée par une nette surface ferrugineuse 

revêtant la dernière barre carbonatée qui clôture cette formation. 

   3.3. Description 

 Dans la vallée d’Oued Rhoua, nous avons subdivisé cette formation en deux 

membres présentant des caractères lithologiques et même paléontologiques assez distincts 

pour les différencier. 

    3.3.1. Membre inférieur 

 Ce membre débute par un niveau de calcaire bréchique renfermant des ammonites 

disposées horizontalement, abondantes et bien conservées. Ces ammonites sont associées à 

des nombreux rostres de bélemnites. Au-dessus de la brèche, repose une succession des 

combes argileuses (1 à 10m) de couleur rouge lie-de-vin parfois multicolores mais le plus 

souvent verdâtres. Cet ensemble est caractérisé par une intercalation irrégulière de bancs 

gréseux isolés avec des bancs de calcaire, de 0,1 à 0,35m d’épaisseur. Les ostracodes sont 

assez fréquents (Macrocypris. Liassica, Isobythocypris sp., Macrocypris aequabils, 

Bithocypris dorisae, Aphelocythere sp., Asciocytere ?sp.; Carbobairdia  tesakava, Bairdia 

sp., Cytherelloidea cf. catnulata ; Aphelocythere kuhni), (Pl. IV) tandis que les 

foraminifères sont représentés par des individus mal conservés. Cette microfaune est 

associée à des nombreux exemplaires de gastéropode (Pl. III, B). 

 Les grès se présentent en bancs massifs, de teinte rougeâtre, à stratonomie 

croissante (0,1 à 0,4m), renfermant par endroit des ammonites et présentant des litages 

plans, litages en auges (Hummocky Cross Stratification H.C.S.) et des figures de base du 

banc, notamment les Flutes casts et Groove casts. Ce sont des grès fins bien classés dont la 

majorité des quartzs à une forme sub-arrondie. Ces derniers grains sont unis par un ciment 

micritique (Fig. 9, A). 
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    3.3.2. Membre supérieur 

 Il est constitué par des combes argileuses de couleur verdâtre à jaunâtre. Ces argiles 

renferment des petits nodules carbonatés (Septaria) et admettent des passées centimétriques 

à décimétriques de grès fin à la base évoluant à des calcaires gréseux vers le haut. Les grès 

sont massifs, de teinte rougeâtre, présentent des litages plans parallèles, des litages en 

mamelon et des figures d’érosion par des courants (Flutes casts et Groove casts). Ce 

membre s’achève par une barre de calcaire gréseux rougeâtre à la patine, verdâtre à la 

cassure, d’une épaisseur de 1,5m et à base ravinée. Notons que, la macrofaune est 

représentée par de nombreuses formes d’ammonites pyriteuses et de rostres de bélemnite 

(Fig. 10).  

 

 Les foraminifères et les ostracodes sont assez fréquents, mais mal conservés. Les 

échinodermes sont toujours présents et se sont représentés surtout par des Ophiurides. 

 

 En plaque mince, le microfaciès est représenté par des grès bien classés, à grains 

sub-arrondis, à ciment carbonaté et à texture grès quartzeux. (Fig. 9). 

 

 

 

Fig. 9: Microfaciès montrant des grès quartzeux (membre inférieur (A) et supérieur (B) de 

la Formation des argiles de Saïda) (Gr x4). Abréviation : Bi: bivalves, Foram: foraminifère, 

Ech. Echinoderme, Ostra: ostracode, Qz. grain de quartz. 
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Fig. 10 : Colonne lithologique de la Formation des argiles de Saïda. 
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III. ELEMENT DE DATATION 

 

 La répartition des différentes espèces d’ammonites, contenues dans le Djebel Ben 

Kmer, montre trois intervalles chronostratigraphique (Tab.1). 

 -Le premier intervalle est prédominé par Cadomites sp., marquant le Bajocien 

supérieur. Ce genre est associé à des Phyloceras sp. et Lythoceras sp. 

 -Le deuxième intervalle correspond au Bathonien où se rencontrent plusieurs 

espèces, telles que Phyloceras sp., Lythoceras sp., (Pl. V). Plus des espèces nouvelles au 

cours de la détermination.  

 -Le troisième intervalle attribué au Callovienne par TOUAHRIA(1979). Représenté 

par les espèces suivantes : Perisphinctidae sp., Reineckeiidae sp., Collotia sp., Kellawaysia 

sp. et Neuqueniceras sp. 

 

 

 

 

Tab. 1 : Répartition des différentes espèces d’ammonites. 
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I. INTRODUCTION 

 Ce dernier chapitre est consacré principalement à une étude sédimentologique, 

basée essentiellement sur la définition des différents faciès rencontrés dans la succession 

de Djebel Ben Kmer. Ainsi la détermination du  pléoenvirennement où se sont déposés ces 

faciès permet de suivre l’évolution environnementale. A la fin, nous allons essayer de 

retracer l’évolution verticale des séquences principales résultant de la dynamique du 

bassin.  

 

II. ETUDE SEDIMEENTOLOGIQUE 

 

 A. Formation « de calcaire dolomitique de Baloul » 

  1. Définitions des faciès 

 Un seul faciès est distingué au sein de la Formation « calcaire dolomitique de 

Baloul ». Il s’agit d’un faciès dolomitique. 

 Ce faciès se présente sous un aspect massif. Il correspond à une succession 

régulière de bancs dolomitiques, d’épaisseur décimétrique, de couleur beige à la patine et 

grisâtre à la cassure. 

  2. Milieu de dépôt 

Les faciès dolomitiques de la partie sommitale de la Formation « calcaires 

dolomitiques de Baloul » ; indique un milieu marin calme, peu profond de type plate-forme 

proximale  

 B. Formation « des couches de Ben Kmer » 

  1. Définitions des faciès 

   2.1. Faciès calcaire 

 Il s’agit des calcaires bioclastiques, légèrement dolomitisés, de couleur verdâtre à la 

patine et grisâtre à la cassure. 

   2.2. Faciès marneux 

 Ce faciès domine le membre supérieur dont il constitue des combes métriques à 

passés carbonatées. Par contre, il correspond à des joints ou inter-lits dans le membre 

inférieur. Ces marnes ont livré des foraminifères benthiques et des ostracodes associés à 

des fragments d’échinodermes (radioles, articles de crinoïdes et d’autres éléments). 
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  2. Milieu de dépôt 

 Les marno-calcaires à ammonites, à bélemnites, et à brachiopodes, le quasi absence 

des oolithes, l’importance de la micrite au sein des faciès calcaires évoque un 

environnement de dépôt ouvert sur le large, subissant un vannage modéré. Le fort degré 

d’usure et de micritisation des éléments témoignent d’un remaniement intense des 

particules. Le milieu de dépôt est vraisemblablement situé au moins à une dizaine de 

mètres de profondeur, en position de plate-forme externe. Il s’agit d’une rampe à 

épandages bioclastiques distaux. 

 La présence de calcaires à oncolithes au sommet de la Formation des « couches de 

Ben Kmer » traduit un environnement peu profond (plate-forme proximale). Il s’agissait 

donc, un abaissement de niveau de la mer (régression) (Fig.11). 

 

C. Formation « des argiles de Saïda » 

 Trois grands types de faciès sont distingués dans la Formation des « argiles de 

Saïda »: 

  1. Définitions des faciès 

   1.1. Faciès argileux 

 Ce faciès est très abondant dans la Formation des « argiles de Saïda ». Il est 

représenté par des combes métriques à décamétriques, intercalées le plus souvent, par des 

passées centimétrique à décimétriques de grès ou parfois, par des niveaux carbonatés.  

   1.2. Faciès gréseux 

 Ce faciès est représenté par 3 (trois) sous-faciès : 

    1.2.1. Sous faciès gréseux à litage plan 

 Ce sont des passées centimétriques à métriques de grès massifs. Elles se présentent 

en bans à aspect stratifié, de teinte beige à la patine, de grains fins à moyens. Ce faciès est 

très fréquent dans cette formation 

1.2.2. Sous faciès gréseux à litage HCS 

 Il est représenté par des bancs gréseux d’épaisseur décimétriques ; les grains sont 

généralement de dimension fine et bien classés. Ces grès sont souvent à teinte rougeâtre. Il 

est observé dans la partie médiane de la Formation des  « argiles de Saïda ». 
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Fig. 11 : Découpage séquentiel de la Formation de calcaire de Baloul et la Formation des 

couches de Ben Kmer.  
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1.2.3. Sous faciès gréseux à ammonites 

 

 Il occupe la partie médiane du membre inférieur. Ce grès se distingue aux autres 

niveaux gréseux par sa couleur verdâtre et sa richesse en ammonites et rostres de 

bélemnites. 

 

1.3. Faciès carbonaté 

 Ce faciès est subdivisé en deux sous faciès : 

    1.3.1. Sous-faciès calcaire bréchique 

 Ce faciès occupe la partie basale de la Formation des « argiles de Saïda ». Il 

correspond à une dalle de calcaire bréchifié, mal stratifiée et compactée. Cette dalle 

carbonatée est formée essentiellement par des ammonites bien conservées. Ces dernières 

sont associées à des nombreux rostres de bélemnites. 

 

    1.3.2. Sous faciès calcaire gréseux 

 Il s’agit de dalle de calcaire beige claire, qui incluent de petits grains de quartz. Il 

est bien représenté dans le membre supérieur. 

   

3. Milieux de dépôt 

 

 La dominance des argiles, le faible développement des carbonates, l’abondance des 

ammonites et des rostres de bélemnite, ainsi que l’influence des vagues de tempête sur la 

mise en place des sédiments gréseux, témoignent d’un épaississement de la tranche d’eau 

et d’un approfondissement brutal de la plate-forme carbonatée où se sont déposées les 

formations précédentes. L’environnement correspond à un cône détritique interne pour le 

membre inférieur et un cône détritique externe pour le membre supérieur(Fig.12). 

 La présence de HCS au sein des bancs de grès suggère une mise en place par 

tempête. 
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Fig. 12 : Découpage séquentiel de la Formation des argiles de Saïda.  
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D. Conclusion 

 En résumé, la succession lithostartigraphique de Djebel Ben Kmer enregistre des 

caractères sédimentaires évoluant du bas en haut comme suit : 

 -Milieu marin calme, peu profond (plate-forme proximale) indiqué par les faciès 

dolomitiques de la partie sommitale de Formation « calcaires dolomitiques de Baloul » ; 

 -Milieu de plate-forme distale calme et profond indiqué par les ammonites et les 

rostres de Bélemnites de la Formation « couches de Ben Kmer ; 

 -Retour à un milieu de plate-forme proximal durant la mise en place de la dalle 

carbonatée à oncolithes au sommet de la formation précédente ; 

 -Milieu plus profond (bassin) au Callovo-oxfordien (Formation des argiles de 

Saïda), suite à une élévation du niveau marin et l’approfondissement brutale du milieu 

attesté par une épaisse série argilo-gréseuse admettant des niveaux carbonatés riches en 

ammonites. 

 

III. Evolution séquentielle 

 

 Le découpage séquentiel de la coupe de Djebel Ben Kmer a été réalisé sur la base 

de l’analyse des faciès et leur association, en termes d’environnement de dépôt, de la strato 

croissance des bancs gréseux et de l’évolution verticale des séquences fining up et 

coarsening up. 

 1. Détermination des discontinuités 

  1.1. Discontinuités majeures 

-D1 : cette discontinuité correspond à une surface d’arrêt de sédimentation (surface 

ferrugineuse), vraisemblablement d’émersion, traduisant un bas niveau marin relatif, et est 

interprétée comme une limite de la Formation « calcaire dolomitique de Baloul ». 

-D2 : elle se traduit par la mise en place d’un niveau de calcaire à gros oncolithes 

rougeâtres, qui marque une phase d’émersion et met la fin de l’épisode carbonaté. 

-D3 : elle est matérialisée par une lacune de sédimentation durant le Bathonien supérieur. 

Cette lacune de sédimentation est signalée au Maroc et dans tous l’Oranais (ELMI, 1978) 

-D4 : elle caractérise la limite supérieure de la Formation des « argiles de Saïda ». Elle est 

matérialisée par un placage ferrugineux. 
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  1.2. Discontinuités mineures  

-d1 : cette discontinuité coiffe le membre inférieur de la Formation des « couches de Ben 

Kmer » et elle se traduit par une surface ferrugineuse annoncée par un épaississement des 

marnes. 

-d2 : elle est matérialisée par une surface de ravinement. Elle traduit un changement net de 

faciès, avec l’épaississement des calcaires et l’apparition des Septaria dans les argiles. 

 

 2. Découpage séquentiel 

 Du point de vue évolution séquentielle, la succession stratigraphique de Djebel Ben 

Kmer est subdivisé en quatre méso-séquences sédimentaires, avec de bas en haut (Fig.13) : 

 Méso-séquence S1 :  

 Cette méso-séquence de base occupe le membre inférieur de la Formation des 

couches de Ben Kmer. Elle est constituée de dépôts carbonatés. Elle révèle un passage de 

faciès proximaux à des faciès distaux. 

 Méso-séquence S2 : à dominance marneuse, se développe au-dessus de la surface 

de discontinuité d1. Elle correspond au maximum d’approfondissement et représente ainsi 

le pôle le plus distale de cette séquence. Vers le sommet on assiste à un retour à des faciès 

proximaux (calcaire à oncolithes), ce qui en fait une bi séquence. 

 Méso-séquence S3 : elle repose directement sur les calcaires à oncolithes. Elle se 

terminerait par l’apparition de premier banc de calcaire gréseux bioclastique, d’épaisseur 

métrique. 

 Méso-séquence S4 

 Cette dernière méso-séquence diffère de la séquence précédente (S3) par le 

développement de carbonate, mais s’individualise par la présence des Septaria dans les 

combes argileuses. L’importance des Septarias évoquent une profondeur de dépôt 

vraisemblablement supérieur à celle de la séquence (S3). 

Ces quatre méso-séquences s’organisent en deux méga-séquences : 

-méga-séquence SI : cette méga-séquence occupe la partie sommitale de la Formation « 

calcaire dolomitique de Baloul » et la Formation « des couches de Ben Kmer). Elle révèle 

un passage de faciès proximaux à des faciès distaux, puis un retour à des faciès proximaux 

(niveau à calcaire à oncolithes), ce qui en fait une bi-séquence. 

-méga-séquence SII : cette méga-séquence qui occupe la Formation des « argiles de 

Saïda» présente une tendance évolutive transgressive. 
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Fig. 13 : Evolution séquentielle des facies de la coupe de Djebel Ben Kmer.
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CONCLUSION GENERALE 

 

 L’organisation des dépôts de la succession lithostartigraphique de Djebel Ben Kmer 

montre l’évolution suivante : 

 Un empilement de barres de calcaire dolomitique massif « calcaire dolomitique de 

Baloul », d’épaisseur décimétriques, de teinte beige à la patine et grisâtre à taches 

rougeâtres à la cassure durant le Bajocien inférieur-moyen.  

 Des dépôts marno-calcaire « couches de Ben Kmer » s’accumulent sur une faible 

épaisseur depuis le Bajocien moyen jusqu’au Bajocien supérieur et les ammonites sont 

moins fréquentes. Pendant le Bajocien terminal, ces dernières disparaissent, tandis que la 

sédimentation est marquée par une dalle carbonatée riche en oncolithes « niveau 

oncolithique ». 

 La sédimentation s’accélère ensuite, à la suite d’une montée du niveau marin relatif 

qui s’amorce pendant le Bathonien inférieur « niveaux de calcaire bréchifié ». Les dépôts 

sont des argiles admettant des passées gréseuses et carbonatées stratocroissantes durant le 

Callovo-oxfordien « argiles de Saïda ». Des niveaux riches en ammonites et bélemnites 

indiquent des oscillations de la subsidence et/ou de l’approfondissement. 

 A partir des divers faciès et sous-faciès déterminés dans la région de Djebel Ben 

Kmer, nous avons mis en évidence une sédimentation carbonatée inscrite dans un milieu de 

plate-forme carbonatée distale ou proximale, au cours de l’intervalle chronologique 

Bajocien au Bathonien inférieur. Tandis que, le milieu de dépôt s’approfondit brutalement 

au cours de l’intervalle chronologique Callovo-oxfordien « Formation des argiles de 

Saïda », suite à une élévation du niveau marin et une subsidence accélérée du milieu attesté 

par une épaisse série argilo-gréseuse admettant des niveaux carbonatés riches en 

ammonites. 

 Enfin l’agencement vertical des dépôts et leur extension spatiale s’organise en deux 

méga-séquences de comblement : 

-méga-séquence SI : elle occupe la partie sommitale de la Formation « calcaire 

dolomitique de Baloul » et la Formation « des couches de Ben Kmer). Sa limite inférieure 

n’est pas définit, mais elle est clôturée par le niveau oncolithique « D1 ». Cette méga-
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séquence révèle un passage de faciès proximaux à des faciès distaux, puis un retour à des 

faciès proximaux « niveau à calcaire à oncolithes », ce qui en fait une bi-séquence. 

-méga-séquence SII : elle est à dominance argileuse. Cette méga-séquence qui occupe la 

Formation des « argiles de Saïda »présente une tendance évolutive transgressive.
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Pl. I : 

Fig. A : Vue panoramique de la coupe de Djebel Ben Kmer 

  1: Formation des calcaires dolomitique de Baloul. 

  2: Formation des couches de Ben Kmer. 

  3 : Formation des argiles de Saïda. 

Fig. B : Surface ferrugineuse et phosphatée revêtue la partie sommitale d’un banc 

de calcaire marneux (membre inférieur de la formation de Ben Kmer)
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Pl. II : Exemplaire de quelques formes des foraminifères récoltés dans les marnes de la 

Formation des couches de Ben Kmer (membre supérieur). (1, 2 et 3 -lentucilina sp. 5-

Nodosaria sp. 6-Dentalina sp.). 
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Planche II 
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Pl III : 

Fig. A: Exemplaire de quelques formes d’Echinodermes (radioles, articles de 

crinoïdes, oursins et d’autres éléments)  triés dans les marnes de la Formation des 

couches de Ben Kmer (membre supérieur). 

Fig. B: Exemplaire de quelques formes de gastéropode récolté dans les argiles de la 

Formation des argiles de Saïda (membre inférieur). 
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Planche III 
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Pl. IV : Exemplaire de quelques formes d’ostracodes récoltés dans les argiles de la 

Formation des argiles de Saïda (membre inférieur). (1- Aphelocythere sp., 2- 

Cytherelloidea cf catnulata, 3- Asciocytere ?sp., 4- Bairdia sp., 5- Carbobairdia tesakava., 

6- Macrocypris Liassica., 7-Aphelocythere kuhni 8- Bithocypris dorisae., 9- Macrocypris 

aequabils., 10- Isobythocypris sp.) 
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Planche IV  
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Pl. V: Exemplaire de quelques formes d’Ammonites  récoltées dans  la Formation des 

couches de Ben Kmer. (1- Phylloceras sp. ; 2- Cadomites sp. ; 3- Lythoceras sp.)  
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 Titre mémoire : JURASSIQUE SUPERIEURE DE DJEBEL BEN KMER (MONTS DE 

SAÏDA): ETUDE BIOSTRATIGRAPHIQUE ET SEDIMENTOLOGIQUE 

RESUME 

 

 Faisant partie des Monts de Saïda, le Djebel Ben Kmer (6 Km à l’Est de Hammam 

Rabi) est marqué au cours du Bajocien inférieur-Oxfordien par une sédimentation de type 

plate-forme proximale à bassin. Dans le présent travail, l’étude lithologique réalisée à partir 

d’un levé d’une coupe a permis de distinguer quatre unités lithostartigraphiques : Partie 

sommitale de la Formation « des calcaires dolomitiques de Baloul » ; la Formation « des 

couches de Ben Kmer », «  le niveau oncolithique » et enfin la Formation « des argiles de 

Saïda ». Leur enregistrement sédimentaire est caractérisé par une sédimentation carbonatée 

déposée sur une plate-forme proximale ou distale dont les trois premières unités évoluant à 

une sédimentation argilo-gréseuse, interrompue, épisodiquement, par des dépôts carbonatés 

riches en ammonites, déposés dans un cône détritique (bassin) pour la Formation « des 

argiles de Saïda ». 

 La distribution biostratigraphique de faunes d’ammonites a permis d’attribuer un 

âge Bajocien moyen/supérieur pour la formation des couches de Ben Kmer et âge Bathonien 

pour le niveau oncolithique. 

 Par ailleurs, l’analyse séquentielle basée essentiellement sur l’étude faciologique 

(association des faciès) et la détermination de milieux de dépôts, nous a permis de déduire 

que la sédimentation au cours de cet intervalle chronologique s’organise en deux 

mégaséquences de comblement. Par leur variation de profondeur et de vitesse 

d’accumulation, ces séquences enregistrent donc une variation du niveau relatif de la mer. 

Cette dernière résulte très vraisemblablement de processus tectoniques (changement de 

mode de subsidence). 
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