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Abstract - Recently discovered mammal-bearing layers near La Roche-Blanche-Gergolrie. 
Clermont-Ferrand basin (France) make it possible to attribute an Early Miocene age (Aquitanidn, 
MNl) to the upper part of these series, hitherto considered as Late Oligocene. Palaeoenvironmental 
inferences are drawn from the micro-mammal fauna, from a complete and connected posterior leg 
of A4esaceratheriumpauliacense as well as from ostracod community-bearing beds. Up-dating of the 
mammal faunas from old mammal localities in the Clermont basin and recently discovered ones point 
out, for the first time, a narrow suhsident channel, near the Western Limagne main fault, testifying that 
the rift activity continued during Aquitanidn times. (0 AcddPmie des sciences / Elsevier, Paris.) 
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RkumC - La dkouverte de niveaux ?I mammifPres fossiles dans le secteur de La Roche- 

Blanche-Gergovie, bassin de Clermont-Ferrand (Puy-de-D6me, France), permet d’attribuer 

un sge MiocPne infkrieur (Aquitanien - MNl) au sommet de cette s&ie, jusqu’alors consi- 

d&be comme entkement oligoc&ne. Des caractkristiques palkoenvironnementales peuvent 

@tre deduites de la faune de micro-mammifkes et du rhinockos Mesaceratherium paulia- 

cerise, ainsi que des variations des communaut& d’ostracodes. La kinterprktation des 

conditions de formation d’anciens gisements de mammifPres signal& en Limagne de 

Clermont et les dkouvertes recentes permettent de mettre en Pvidence, non loin de la faille 

bordike ouest de Limagne, un chenal nord-sud, oh la subsidence et la sedimentation ont 

perdure durant I’Aquitanien, temoignant de I’activitk du rift durant cette pkiode et prkfigu- 

rant le premier drainage fluviatile de la Limagne. (0 Acadkmie des sciences / Elsevier, Paris.) 

faunes mammaliennes / Miocbe infkrieur / Massif central / rif?hg/ France 
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Abridged version 

In the French Massif Central. Late Eocene-Oligocene rifting 
generated basins limited by mainly north-south-directed faults 
where continental sediments are deposited (jg~l1.e 1): the 
filling up of the Clermont-Ferrand basin (Puy-de-D&x, 
France) - part of the Li??&xgihe d’ilker basin - is considered 
as Upper Oligocene on the Clermont-Fen-and geological map 
l/80 000 (Lapadu-Hargues and Rudel, 1962) and the Clermont- 
Fen-and geological map l/50 000 (jeambrun et al., 1973). The 
age of the marls and stromatolithic limestone deposits sur- 
rounding Gergovie, 15 km SE of Clermont. was nevertheless 
disputed and. when Giraud (1902) attributed an Aquitanian age 
to the upper levels of the section, such a dating was not 
accepted. Recently-discovered fossil micromammals in the La 
Roche-Blanche section (figure 2) - well correlated levels in 
the vicinity of Gergovie - afford precise dating of these levels. 

The bed couchr inf&iezu-e & lignite yielded fish, amphib- 
ians, snakes, lizards, turtles, crocodilians and micro-mammals 
belonging to the following groups: 
- Marsupialid: AmphipemtheriuII?dreqztens (\TX MEYEK, 1846) 
is more similar to Aquitanian representatives than to those of 
Coderet (IJpper Oligocene - MI’ 30). 
- Insectivora: 

l Erinaceids - Amphechinzis sp.; 

l Soricids - broken mandibles without teeth and dental 
fragments are approximately of the morphology and size of 
Oligosorex a?ztiqws (IYMYL. 1853) from St-G&-and-le-Puy 
(MN 2); 

l Talpids - Paratalpa micheh LAVOCAT, 1951, a sInal 
form, is present and an undetermined but apparently larger 
form is representated by dental fragments: 
- Chiroptera: * Hipposideridae indet.; 

l Vespertilionidae indet. 
These tn:o families of bats are represented by dental frag- 

ments and can only be determined at the family level. 
- Carnivora: only cuspidal fragments are present; 
- Artiodacty~d: cuinotherium sp. indet. 
- Rodentia: 

l Sciurids - Heteroxerus Iavocati HL~CIIEYEI-, 1969 is 
known in Coderet (MP 30) and Paulhiac (MN 1); 

l Eomyids - RhOdulzonz~~?F Schk0S~eli DEl’fxET et Dorx- 
AMI, 1902: the evolutionary degree of these teeth is interme- 
diate between the AqllitXlidn species K. schlosseri and the 
less advanced R. tmnsiens HL-GIEIWY, 1969: the morphology 
is not far from that of the teeth from Paulhiac (MN 1). 
attributed to R. transiwzs, but some derived characteristics 
(smaller size, reduced P’ without mesoloph, cingula often 
reduced or even absent, frequent interruption of the longitu- 
dinal crest on Ml-“) are those of R. schlosserifrom Fornant 11 
(MN 1) and from the Later Miocene levels (Engesser, 1990); 

l Dipodoids: Pksiosminthus m.yario?z SCHAIIII, 1930 is 
typical for Aquitanian levels; in the Upper Oligocene of 
Coderet P. scharthivnw, 1926 represents a different lineage; 

l Cricetids - Eztcricetodo,n cf. hesperius Ew;Esxx, 1985: 

five teeth show a lower evolutionary degree than E. Reran- 

dia?zw (GEKVAIS, l&#-52) from the Aquitanidn levels of 
St-G&and-le-Puy; with their cuspidated mesoconids and the 
absence of the posterior arm of the hypoconid. they are more 
closely related to E. hesperixs ENGESSEK, 1985 from Paulhiac 
than to E. 1oFzgiden.s HI-GI-ENEY. 1969 from Coderet; 

l Glirids - Per~d~yrom~~5 mfrrilz2i.s (POhlEL, 1853) is a 
common species as well in the Upper Oligocene levels as in 
Lower Miocene ones; Pse~~doclg~onz+s cf. aQaphi HIK;ITEUFY, 
1978, a form only known in Aquitdnian levels. is a little 
smaller than the type-population from Montaigu-le-Blin; 
- Lagomorpha: Pie~odxs cf. tomer&zgr?z.sis TOIML. 1975, 

known in the Aquitanian localities Saulcet and Paulhiac 
(MN 1). is more derived than P. bra~zssute~~sis VIKE?‘. 1929 
from Coderet (Upper Oligocene - MP 30). 

The bed cozrche i@?*iwre de /ignite yielded at least fifteen 
mammalian taxa. a number of species equivalent to that of 
Aquitanian faunas whereas Oligocene communities are gener- 
ally more diversified. This fauna displays many similarities with 
that of Gannat (Allier; Hugueney. 1983) but the more derived 
Eomyids and the presence of Plckosmidms tqurion and 
Etrcricetodon cf. hesperius indicate a more recent level, at least 
that of Paulhidc. 

Therefore, an Early Miocene age (Aquitanisn. MN1 of the 
biochronogical mammal zonation) is ascribed to the upper part 
of these series, hitherto considered as Late Oligocene. More- 
over. the composition of this fauna - -\lrith only the rodent 
genera Rhodanomys and Plesiosminthzrs being abundant -, 
the morphofilnctional characteristics of a partial skeleton of the 
rhinocerotid Mesaceratherium padiacense (RICHAKD, 1937) 

and the evolution of successive ostracod communities (& 
we 3) make it possible to infer the local palaeoenvironment as 
a lake with wet and lvooded borders and a more open 
background. 

Updating of the mammal faunas from old mammal localities 
in the Clermont basin (Hugueney. 1997) and recently discov- 
ered new ones. provides evidence. for the first time, of a 
narrow aubsident channel, near the Western Limagne main 
fault, testifying that the rift activity continued during Aquitanian 
times. The geodynamic interpretation of this segment of the 
West European rift and the palaeogeography are substantially 
modified by the determination of an Aquitanian age for these 
levels. It indicates the presence of a roughly north-south 
Aquitanian active furron, where marls and stromatolithic lime- 
stones continued to deposit throughout the Aquitanian (jg- 
we I). This is testified by mammal localities included in these 
marls (from south to north: La Roche-Blanche-Gergovie (MNl), 
Marcoin (MN2b). Gannat (MNl), Saulcet (MNl), Givreuil 
(MN2); Hugueney, 1997). which are parallel to the main 
western fault of the Limagne rift, and which document tectonic 
movements and a subsidence activity of this rift longer than 
previously thought; moreover, it points out the emplacement of 
the first longitudinal drainage system of Limagne, later filled by 
the Hurdigalian sables d chuik transported by the palaeo- 
Allier river. 

848 C. R. Acad. Sci. Paris, Sciences de ICI terre et des plan&es / Earth & Planetary Sciences 
1999.328.847-852 



1. Introduction 

Les importants dep8ts de prPs de 3 000 m d’epaisseur, 

essentiellement continentaux et stratifi&, qui constituent 

le remblaiement tertiaire de la Limagne de Clermont (Puy- 

de-Dame, France ; partie centrale de la Limagne d’Allier) 

(Morange et al., 1971 ; Gorin, 1975) ont livre, depuis plus 

de 150 ans, de nombreux fossiles (particuliPrement mol- 

lusques, mammiferes et, plus r&emment, pollens), qui ont 

permis de les attribuer, en majeure partie, B I’OligocPne 

(figure I). II est classiquement admis que, si la sedimenta- 

tion lacustre se poursuit 2 I’Aquitanien dans le Nord des 

Limagnes (region de St-G&and-le-Puy, Allier), des dep8ts 

miociines equivalents sont inconnus en Limagne de Cler- 

mont. Cependant, la position stratigraphique des unit& de 

Gergovie-la Roche-Blanche, sit&es une quinzaine de ki- 

lom&tres au SSE de Clermont-Ferrand, a fait I’objet de 

controverses : alors que Giraud (1902) situait les niveaux 

superieurs de calcaires B stromatolithes et phryganes de 

Gergovie dans I’Aquitanien, Glangeaud (1909), puis 

Michel (1948), ont consid&+ qu’il s’agissait de 

(( Stampien j) sup&ieur (Chattien superieur ou OligocPne 

terminal dans les terminologies actuellement en usage) ; 

c’est la position retenue sur la derniPre edition de la carte 

geologique B l/80 000 de Clermont-Ferrand (Lapadu- 

Figure 1. Carte schbmatique de la Limagne d’Allier, montrant l’ex- 
tension du chenal de sedimentation lacustre en Limagne de 

Clermont, durant I’Aquitanien. 

Schematic map of the “Limagne d’Allier” showing the extension of 
Dans led&ail, les biseautages de couches, avec parfois 

the lacustrine Aquitanian channel in the “Limagne de Clermont”. des passages lat&aux de faciPs, sont de r&gle. 

Mammiferes aquitaniens et rifting en Limagne de Clermont 

Hargues et Rudel, 1962) ou sur celle de Clermont a 

l/50 000 (jeambrun et al., 1973), qui, il faut le remarquer, 

ne couvre que le versant nord du plateau de Gergovie, et 

done pas exactement la zone ktudike ici. Seules des 

marnes vertes ?I Trappa, signalees sur les cartes 

geologiques et constituant le remplissage d’une paleov- 

allee scellee par des sables feldspathiques et des coulbes 

de basaltes, ont et6 consid&+es comme miocenes et at- 

tribubes plus pr&isement au Burdigalien infkrieur. 

Le classique gisement de mammift?res de Gergovie a W 

attribue, non sans doute, au niveau-rep&e mammalien 

MP 29 (Hugueney, 1997), mais il est surmonte par prits de 

100 m de marno-calcaires a edifices de stromatolithes et 

phryganes, dPpourvus d’elkments de datation. Des frag- 

ments d’Anthracotherium magnum de grande taille, con- 

serves en collection et portant la mention (c La Roche- 

Blanche >), proviennent trPs vraisemblablement de la 

falaise du village voisin de La Roche-Blanche, au sud de la 

colline. Ils ont et6 rapport& a la moitie supkrieure de 

I’OligocPne MP 24-29 (Hugueney, 1997). 

2. Le gisement de La Roche-Blanche- 
Gergovie 
Au tours de fouilles archeologiques sur la colline de La 

Roche-Blanche, des fragments osseux apparaissant dans 

le parement d’un fosse gallo-romain, une operation de 

fouille dirigee par deux d’entre nous (J.-B. C. et J.-L. P.) fut 

dkcidhe. Le gisement est situ6 dans la commune de La 

Roche-Blanche-Gergovie, sur le versant nord-est de la 

colline de La Roche-Blanche (x= 661,17 m ; 

y = 2078,77 m ; 2 approximatif = 540 m). Le classique 

gisement de mammifgres de Gergovie se situe 300 m plus 

au nord, stratigraphiquement a environ 80 m au-dessous 

du niveau fossiIif&re dPcrit ici. 

La fouille a permis de reconnaitre, du bas vers le haut 

(figure 2) : 
- des calcarPnites plus ou moins indurkes, essentielle- 

ment constitukes d’ostracodes et d’oncolithes (> 50 cm, 

base non reconnue) ; I’induration paraCt en partie 

antgrieure au dkp8t des unit& suivantes ; en effet, des 

blocs de calcarknite ont @tk bascul& et recouverts, en 

discordance marquke, par les dep8ts ult&ieurs ; 
- des marnes argilo-sableuses vertes, ?I intercalations cen- 

timktriques d’ostracodites jaune-beige (20/30 cm) ; 
- un niveau argileux acre, sans structuration interne, qui 

pourrait correspondre 2 un pal&osol (1 2 15 cm) ; 
- des marnes et marno-calcaires verts ZI jaungtres (> 1 m) 

comportant deux intercalations discontinues d’argiles lig- 

niteuses noires ; ce niveau comporte egalement des edi- 

fices de calcaires B stromatolithes et indusies de phryganes 

(jusqu’a I,5 m de diametre) ; la plupart de ces objets ont 

& couch& avant d’Gtre recouverts par les dep8ts ul- 

tkrieurs ; ces basculements peuvent r&ulter de 

I’affouillement par des eaux courantes des niveaux argilo- 

marneux immkdiatement inferieurs. 
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Figure 2. Coupe schkmatique (d’aprtis photos) des gisements de mam- 

mifkes de la Roche-Blanche-Cergovie. Les diffkentes unit& litholo- 

giques sont d&rites dans le texte ; les numkos indiquent la position 

des prt+vements pour ostracodes. Noter les perturbations importan- 
tes des couches, du fait de I’irregularit6 de la surface des calcarknites 

inferieures, de la deformation sous les amas de calcaires construits a 

stromatolithes et phryganes et de la solifluxion quaternaire. 

Schematic sketch (drawn from photographs) of the mammal localities 

of La Roche-Blanche-Gergovie. Lithological units are described in 
the text; numbers indicate the position of the ostracod samples. 

important disturbances of the layers are due to the irregular surfaces 

of lower calcarenites, to the deformation under stromatolithic and 
caddiesflies constructions and to Quaternary solifluxion. 

3. Signification 
pakoenvironnementale des ostracodes 
Les ostracodes sont pr&ents dans pratiquement tous les 

niveaux de la coupe, mais sont souvent trPs encrotit& 
Onze pr&vements ont et@ analysk, les deux premiers 
n’ayant pas livr@ d’ostracodes determinables [figures 2-3). 

Toutes les espitces rencontrkes sent d’eau deuce. Dans 
son ensemble, I’ostracofaune est dominke par des formes 
allongbes de grande taille ou au contour geometrique : 
ceci est I’indice d’environnements pbrennes (Marmonier 
et al., 1994). Les espitces de petite taille, de forme ar- 

Figure 3. Repartition des ostracodes dans les diffkrents pr&we- 

ments (voir figure 2) ; 1.i. = lignite infkieure. 

Ostracod distribution in the different samples (see figure 2). 

rondie, appartenant au genre Cypridopsis, indiquant 
plut& des mares temporaires dans I’Actuel, ne sont 
repr&ent@es que par quelques rares individus. Au niveau 
des OS de rhino&OS, de nombreux debris de carapaces 
peuvent denoter un milieu agite (fort courant, true...) ; 
certains peuvent Gtre attribu& 2 Candona sp. 2. Selon 
Keen (1975), les espilces du genre Candona vivent en 
milieu peu profond, en g&Gral entre 0 et 2 m, et celles du 
genre Moenocypris dans des environnements situ& entre 
2 et 10 m. Les assemblages de La Roche-Blanche ont livre 
des esp&ces de ces deux genres : le milieu de vie pourrait 
se situer a la limite entre ces deux habitats ; il est permis 
d’envisager une profondeur d’environ 2 m. 

4. Les mammifkes fossiles 

Le rhinoc&os 

Le squelette d’un rhinoc@ros, reparti en de nombreux 
debris @talks surplus de 15 m de long et orient& prkferen- 
tiellement SW-NE, a 6th recueilli dans le niveau acre et & 
la base de I’unitk marneuse moyenne ; des amas d’os se 
trouvaient souvent plaqu& contre les blocs bascules de 
calcar&ites. Bien que de nombreux elements squelet- 
tiques soient pr&ents, le seul materiel dkterminable sp&i- 
fiquement est une patte arri&e droite, en connexion 
anatomique, avec, notamment, les trois mbtatarsiens, le 
tarse, le tibia et le femur, complets ou sub-complets. 

Les metatarsiens sont plus longs et plus fins que ceux du 
Diaceratherium cf. lemanense (= Aceratherium cf. ii/ho//] 

de Rickenbach (Suisse, MP 29) - parfois range dans le 
genre Ronzotherium, en dkpit de sa taille plus forte -, et 
surtout que ceux de Diaceratherium asphaltense de 
Pyrimont-Challonges (Ain, MN 1) -en principe, plus 
petit que D. lemanense - ; ils sont plus courts et plus 
graciles que ceux du Diaceratherium de Saint-And@ 
(Bouches-du-RhGne, MP 26) ; ils sont plus grands et beau- 
coup plus puissants que ceux de Protaceratherium albig- 

ense de Saint-Andre ; ils sont significativement plus longs 
que ceux de Diaceratherium lemanense de Chaptuzat 
(Allier, MP 25 a MN 4). Les metatarsiens ont done les 
dimensions et ies proportions d’un Aceratherium (au sens 
large) de grande taille. 

Le tibia est beaucoup plus grand que celui de Protacer- 

atherium albigense. 

Le rapport 100 x longueur du Mt 3/longueur du tibia 
atteint 43,l ; il est typique d’un acerathgre (il atteint en 
moyenne 42,7 pour Aceratherium tetradactylum, et 41 ,I 
pour Aceratherium incisivum). 

Le seul ackrathilre du Miocene ancien dont la taille et 
les proportions correspondent au rhinoceros de Gergovie 
appartient au genre Mesaceratherium HEISSIG, 1969 et a 
I’espPce M. pauliacense (RICHARD, 1937). II a & defini 
dans le gisement aquitanien de Paulhiac (MN 1) et de- 
scend du Mesaceratherium gaimersheimense HEISSIG, 

1969, defini a Gaimersheim (Oligoc&ne supgrieur, 
MP 27-28), qui Iui est peut-@tre conspecifique. 

Comme tous les ac&ath&es sensu lato, M. paulhi- 

acenseest une forme coureuse, trits brachyodonte et aqua- 
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phile ; c’est un animal de paysage ouvert, consommateur 

de buissons et v6g6taux tendres (Cubrin, 1980). 

La matrice du rhinockros 

Le lavage des sbdiments dans lesquels etait inclus le 

rhinoc6ros a fourni seulement deux dents de rongeurs, 

appartenant toutes deux & la famille des Eomyid& : 
- Rhodanomys transiens HUCUENEY, 1969/‘sch/osseri 
DEP~RET et DOUXAMI, 1902 : une M, entrant tout ?I fait dans 

la variation morphologique et dimensionnelle de celles de 

la couche infkrieure de lignite ; 
- Pseudotheridomys schaubi LAVOCAT, 195 1 /parvulus 
(SCHLOSSER, 1884) : une M3 correspond bien ?I P schaubi 
connu de Cournon (MP 28) ?I Coderet (MP 30) ; elle n’est 

pas nettement diffkrenciable des dents aquitaniennes de la 

meme lignee. 

Le matbrie est trop pauvre pour permettre une d&ermi- 

nation precise de I’sge, mais le niveau d’&olution de la 

dent de Rhodanomys fait que l’on ne peut envisager un 

dge plus ancien que Coderet. 

La couche infbrieure de lignite 

Les diffkrents &ments fauniques trouv& sont tous trPs 

fragmentaires, mais saris indication de transport ; beau- 

coup de fragments osseux portent de nombreuses traces 

d’incisives de rongeurs et sont done rest& h l’air libre 

avant leur enfouissement. 

Parmi les mammifgres rPcolt& (voir version abr6g6e en 

anglais), ce sont les rongeurs et les lagomorphes qui 

donnent des indications sur I’2ge ; particuli&ement : 
- les Eomyides : Rhodanomys schlosseri DEP~RET et 

DOUXAMI, 1902 se rapproche beaucoup de R. schlosseri 
de Fornant 11 (MN 1) et des niveaux mioc&nes ult&ieurs 

(Engesser, 1990) ; 
- les Dipodid& : Plesiosminthus myarion SCHAUB, 1930 
est une forme caracteristique des gisements aquitaniens ; a 

Coderet (MP 30) existe une forme diffkrente, P schaubi 
VIRET, 1926 ; 
- les Cric&id& : fucricetodon cf. hesperius ENGESSER, 
1985 montre un degr6 d’&olution plus faible que celui 

d’E. gerandianus (GERVAIS, 1848-52) de St-G&and-le-Puy 

(MN 2) ; les m&oconides bien marques et I’absence totale 

de bras postkrieur de I’hypoconide rapprochent plut6t ces 

molaires inferieures de f .  hesperius de Paulhiac (MN 1) 

que de E. longidens HUCUENEY, 1969 ; 
- les Lagomorphes : Piezodus cf. tomerdingensis TOBIEN, 
1975 est connu 2 Saulcet et Paulhiac (MN 1) ; a Coderet, 

Piezodus est rep&sent6 par une forme moins &oluee, 

I? branssatensis VIRET, 1929. 
Le niveau (c couche inferieure de lignite )) renferme au 

minimum quinze esp&ces de mammif&es ; ce nombre de 

formes, peu 6lev6, correspond plut6t aux faunes aquitani- 

ennes qu’aux faunes oligoc&nes qui, en g&&al, sont 

nettement plus variees. Le degr6 d’&olution des 

Cricetid&, Eomyid&, Zapodidks et Lagomorphes indique 

un niveau plus avance que celui de Coderet (MP 30). 

L’ensemble de la faune se rapproche beaucoup de ce qui 

est connu a Gannat (Allier ; Hugueney, 1983), mais les 

Mammifi?res aquitaniens et rifling en Limagne de Clermont 

Eomyid& un peu plus 6volu6s et la pr&ence en abon- 

dance de Plesiosminthus myarion indiquent un niveau 

l6gPrement posterieur et plus franchement aquitanien, at- 

tribuable 3 MN 1 ; il semble m6me un peu plus &cent que 

Paulhiac, niveau-rep&e de MN 1. La plupart des formes 

sont repr&entkes par quelques dents (en g&&al moins 

d’une dizaine), ?I I’exception des Rhodanomys et des Ple- 
siosminthus, qui atteignent plus d’une cinquantaine de 

dents chacun. Les Eomyides sont cens& frequenter des 

biotopes humides arbor&, alors que les Dipodides actuels 

sont des animaux steppiques. Les rongeurs semblent bien 

confirmer un paysage de bordure de lac a vegetation 

forest&e, avec un arri&e-pays plus ouvert. 

La (( couche superieure de lignite )) a livr6 les m@mes 

formes, mais beaucoup moins abondantes. 

Ces nouvelles donn6es demontrent qu’il existe bien 

dans la r6gion de La Roche-Blanche-Gergovie des marno- 

calcaires ?I stromatolithes d’sge aquitanien ; ce type de 

sbdimentation a done, comme le proposait Giraud (1902), 

perdur6 dans le Mioc&ne infkrieur. 

5. ConsCquences sur la 
pakogkographie rbgionale 
II est classiquement admis qu’& la limite Oligo&ne- 

Aquitanien, la zone de sedimentation lacustre du Massif 

central s’est considerablement restreinte ; c’est seulement 

en Limagne bourbonnaise, et en particulier autour de 

Saint-G&and-le-Puy (Allier), bien connu pour ses faunes 

de mammif&es aquitaniens, qu’elle aurait pu perdurer. La 

caract&-isation pal6ontologique de s6diments lacustres 

aquitaniens au niveau de La Roche-Blanche-Gergovie 

impose de reconsiderer ce point de vue. 

L’&ude critique des documents anciens et @cents d6- 

montre que la zone de La Roche-Blanche n’est pas un point 

isole, mais qu’une aire de skdimentation lacustre a subsist6 

pendant tout ou partie de I’Aquitanien sur le bord occiden- 

tal de la Limagne de Clermont. Prenons ainsi I’exemple du 

gisement de mammifhres du Ravin de Marcoin, situ6 une 

dizaine de kilomPtres au nord de Clermont (pr& de Volvic) 

et actuellement perdu ; le contenu faunistique permet de le 

placer dans la biozone mammalienne MN 2, done dans 

I’Aquitanien d6ja 6lev6, et suggPre m@me qu’il est plus r6- 

cent que I’essentiel des gisements de la Limagne bourbon- 

naise dont il vient d’&re fait mention (Hugueney, 1997). Si 

les descriptions recentes considgrent que Marcoin est un 

remplissage de fissures karstiques au sein des calcaires i 

stromatolithes (rapport& en bloc a I’Oligoctine supbrieur, 

carte g6ologique l/50 000 ; jeambrun et al., 1973), les 

textes anciens (Bravard, 1828) indiquent que les fossiles 

6taient contenus dans des horizons marneux situ& entre 

les amas de calcaires a stromatolithes et phryganes - un 

6chantillon de ce calcaire est d’ailleurs conserve au MU- 

seum de Bdle oti se trouve le matbrie fossile - ; selon ces 

descriptions anciennes - les seules 2 retenir, puisque 

I’emplacement du gisement est perdu depuis plus de cent 

ans - Ies niveaux fossilifgres sont contemporains des cal- 

caires construits et ne peuvent r&ulter du remplissage de 
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cavites karstiques. Dans les chenaux, entre les Cdifices cal- 

caires se dhposaient des marnes, argiles et calcar6nites ; 

venaient 6galement s’y accumuler les ossements des 

oiseaux nichant sur les pinacles calcaires, des mammifgres 

s’aventurant dans les basses plaines mar&ageuses, ainsi 

que ceux des crocodiles et tortues qui trouvaient I& une 

nourriture abondante. Les remplissages de chenaux et les 

fossiles qu’ils contiennent sont parfaitement contempo- 

rains de la croissance des edifices de calcaires construits. 

C’est d’ailleurs exactement le m$me mode de gisement qui 

a pr&alu dans la region de Montaigu-le-Blin, oti la con- 

temporanW6 des calcaires construits et des horizons fos- 

silif&es n’est pas mise en doute. Les gisements de Coderet, 

Gannat, etc., 6galement situ& dans un contexte de cal- 

caires concr&ionn&, doivent done &tre consid&& comme 

contemporains des sediments qui les entourent et datent 

trits precisement ces derniers. 

En cons@quence, il faut done envisager qu’en Limagne 

de Clermont une aire de sbdimentation allong6e parallPle- 

ment ?I la faille bordi&e occidentale ait perdur6 au debut 

du Miochne. Cette aire de sbdimentation est jalonn6e - 

du sud vers le nord - par les gisements de La Roche- 

Blanche-Gergovie (MN 1, cette etude), Marcoin (MN 2b), 

Gannat (transition MP 30/MNl), Coderet (MP 30), Saulcet 

(MN 1) (Hugueney, 1997). La localisation de cette zone de 

skdimentation residuelIe sugg&e le contr8le d’un etroit 

sillon subsident par I’activitb de la faille bordiPre de Li- 

magne. Au nord, ce domaine de sedimentation pouvait 

communiquer avec le lac de Peublanc (MP 30)- 

Montaigu-le-Blin (MN 2b). Sa limite sud reste incertaine : 

des calcaires i stromatolithes affleurent encore largement 

au sud de Gergovie (region de St-Saturnin, puy de la 

Peyroneyre) mais I& aucun 46ment de datation ne permet 

de les attribuer 2 I’Oligoc&e superieur ou ZI la base du 

Mioc&ne ; peut-Ctre se prolongeait-elle jusqu’aux abords 

du (( horst de St-Yvoine )), 10 km plus au sud ; dans ce cas, 

son allongement devait approcher les 70 km, pour une 

largeur probablement t&s infkrieure 5 10 km. 

Remarquons que c’est kgalement au niveau de cet 6troit 

sillon que va s’implanter un peu plus tard (Burdigalien) le 

premier drain longitudinal de Limagne, a savoir le paleo- 

Allier, attest6 par les 6pandages de sables ?I chailles. Le 

deplacement du tours de I’Allier vers I’est, bien docu- 

ment6 au tours du Plio-Quaternaire, n’a pu avoir lieu que 

lorsque I’activitk tectonique locale et la subsidence asso- 

ci6e ont pris fin. Immkdiatement au sud de La Roche- 

Blanche, la coul6e basaltique de la montagne de la Serre, 

dat6e B 3,2 Ma, indemne de toute tectonique cassante a 

son passage au niveau de la faille bordiere, temoigne de 

I’absence de mouvements pendant cette periode. 

Reconnaitre ce sillon B partir d’arguments paleon- 

tologiques - les seuls utilisables, puisqu’il n’y a pas de 

changements significatifs de sedimentation - n’est pas 

simplement modifier quelque peu la pal6ogcZographie lo- 

cale 2 la limite Oligoc&ne-Mioc&ne ; c’est aussi car- 

actkriser une activit6 tectonique r&iduelle importante 

pour I’interpretation geodynamique de ce segment du rift 

ouest-europ6en et mettre en evidence un trait g6ologique 

majeur, qui a condition& I’implantation du premier 

r&eau hydrographique rkgional. 
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