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Résumé  

L’étude des microvertébres provenant du site d’Oued Sarrat, situé au Nord-ouest de la Tunisie, 

nous a permis l’identification de 24 espèces composées par 9 rongeurs (Mus aff. spretus, M. 

cf. hamidae, Paraethomys rbiae, Praomys sp. , Meriones sp., Dipodillus (Gerbillus) 

compestris, Eliomys sp., Arvicanthis sp. et Dendromus sp.), 3 espèces d’anours (Discoglossus 

pictus, Bufo mauritanicus et Pelophylax saharicus), 1 chelonien (Emys sp./Mauremys sp.), 8 

squamates  [2 lezards (Eumeces sp., Lacertidae indet. De petite taille), 2 morphotypes des 

colubridés (Macroprotodon sp. et Hemorrhois sp.), 1 espèce de Colubridae s.l.  (Coronella 

sp./Telescopus sp.), 2 Natricidae (Natrix natrix et N. maura), 1 vipéridae (Macrovipera/Daboia 

sp.)], 1 espèce de Eryciné (Boidae), 1 espèce de poisson d’eau douce de la famille des 

cyprinidae et 1 oiseau de petite taille appartenant à la famille des Passeriformes. 

La biochronologie de la série de l’Oued Sarrat a été réalisée à partir de la répartition verticale 

des espèces marqueurs de microvertébrés ainsi que l’association de toute la faune récoltée.  

L’espèce index Paraéthomys rbiae possède une occurrence ne dépassant pas la limite 

Pléistocène inférieur-Pléistocène moyen dans tous les sites Nord-africains indique que le site 

est daté : base du Pléistocène moyen, environ 700 milles ans, correspondant à la base du chron 

normal Brunhes. 

Une étude paléomagnétique réalisée sur des échantillons du site a révélé que la polarité est 

normale (N), donc ceci concorde bien avec les résultats obtenus par les méthodes 

biochronologiques. 

La présence de plusieurs espèces des microvertébrés qui dépendent à un milieu aquatique pour 

leurs survis, comme l’espèce Natrix maura, l’espèce Discoglossus pictus et les poissons d’eau 

douce de la famille des cyprinidés, indiquent que la région d’Oued Sarrat présentait à l’époque 

un milieu recouvert des marécages voir un paléolac alimenté par des chenaux et des oueds.  

Les analyses minéralogiques et géochimiques ont montré que ces sédiments ont été déposés 

dans un milieu d’assez forte énergie très probablement fluviatile. 

La présence des espèces des genres Bufo, Pelophylax, Discoglossus, Natrix en plus des espèces 

d’affinité tropicale comme Arvicanthis sp. Dendromurinae et Ericinae dans les sédiments 

d’Oued Sarrat indique qu’à l’époque cette région à évolué sous un climat plus humide et plus 

chaud qu’aujourd’hui et la pluviométrie dépassait 1500 mm/an. 
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Abstract 

The study of the microvertebrates from Oued Sarrat site, located in the north-west of Tunisia, 

allowed us to identify 24 species composed by 9 rodents (Mus aff. spretus, M. cf. hamidae, 

Paraethomys rbiae, Praomys sp., Meriones sp., Dipodillus (Gerbillus) compestris, Eliomys sp., 

Arvicanthis sp. and Dendromus sp.), 3 species of anurans (Discoglossus pictus, Bufo 

mauritanicus and Pelophylax saharicus), 1 chelonian (Emys sp./Mauremys sp.), 8 squamates 

[2 lezards (Eumeces sp., Lacertidae indet. Small size), 2 morphotypes of colubrids 

(Macroprotodon sp. and Hemorrhois sp.), 1 species of Colubridae s.l.  (Coronella 

sp./Telescopus sp.), 2 Natricidae (Natrix natrix and N. maura), 1 viperidae (Macrovipera / 

Daboia sp.)], 1 species of Erycinea (Boidae), 1 species of freshwater fish of the Cyprinidae 

family and 1 small bird belonging to the Passeriformes family. 

The biochronology of the Oued Sarrat series was carried out from the vertical distribution of 

species of microvertebrates as well as the association of all the collected fauna. 

The species index Paraethomys rbiae has an occurrence not exceeding the Lower Pleistocene-

Middle Pleistocene limit in all North African sites indicates that the site is dated to the 

beginning of the Middle Pleistocene, about 700 ky, corresponding to the base of the normal 

chron Brunhes. 

A paleomagnetic study carried out on samples from the site revealed that the polarity is normal. 

The presence of several species of microvertebrates that depend on an aquatic environment for 

their survival, such Natrix maura, Discoglossus pictus and the freshwater fish of the cyprinid 

family, indicate that the region of Oued Sarrat at the time presented an environment covered 

with swamps or even a paleolac feeded by channels and oueds. 

Mineralogical and geochemical analyzes have shown that these sediments were deposited in a 

fairly high energy environment, most likely fluvial. 

The presence of species of the genera Bufo, Pelophylax, Discoglossus, or Natrix, in addition to 

tropical affinity species such as Arvicanthis sp. Dendromurinae and Ericinae in the sediments 

of Oued Sarrat indicate that at the time this region evolved under a more humid and warmer 

climate than nowadays and the rainfall exceeded 1500 mm / year. 
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Resum 

 

L’estudi dels microvertebrats del jaciment d’Oued Sarrat, situat al nord-oest de Tunísia, ens va 

permetre identificar 24 espècies compostes per 9 rosegadors (Mus aff. spretus, M. cf. hamidae, 

Paraethomys rbiae, Praomys sp., Meriones sp ., Dipodillus (Gerbillus) compestris, Eliomys 

sp., Arvicanthis sp. I, Dendromus sp.), 3 espècies d’anurs (Discoglossus pictus, Bufo 

mauritanicus i Pelophylax saharicus), 1 queloni (Emys sp./Mauremys sp.), 8 escamats [2 

sargantanes (Eumeces sp., Lacertidae indet. Small size), 2 morfotips de colubrids 

(Macroprotodon sp. i Hemorrhois sp.), 1 espècie de Colubridae s.l. (Coronella sp./Telescopus 

sp.), 2 Natricidae (Natrix natrix i N. maura), un viperidae (Macrovipera / Daboia sp.)], 1 

espècie d'Erycinea (Boidae), 1 espècie de peix d'aigua dolça de la família dels Cyprinidae i una 

petita au pertanyent a la família de les Passeriformes.  

La biocronologia de la sèrie Oued Sarrat es va dur a terme a partir de la distribució vertical 

d’espècies de microvertebrats, així com de l’associació de tota la fauna recollida.  

La espècie índex Paraethomys rbiae té una ocurrència que no supera el límit del Pleistocè 

inferior-Pleistocè mitjà en tots els jaciments del nord d’Àfrica, i indica que el lloc està datat a 

la base del Pleistocè mitjà, 700 ka, corresponent a la base del chron normal Brunhes.  

L’estudi paleomagnètic realitzat en mostres del jaciment va revelar que la polaritat és normal.  

La presència de diverses espècies de microvertebrats que depenen d’un medi aquàtic per a la 

seva supervivència, com les espècies Natrix maura, Discoglossus pictus i els peixos d’aigua 

dolça de la família dels ciprínids, indiquen que la regió d’Oued Sarrat presentava un entorn 

cobert de pantans o fins i tot d’un paleolac alimentat per canals i rius.  

Les anàlisis mineralògiques i geoquímiques han demostrat que els sediments es dipositaven en 

un entorn energètic força elevat, molt probablement fluvial.  

La presència d’espècies dels gèneres Bufo, Pelophylax, Discoglossus, i Natrix, a més 

d’espècies d’afinitat tropical com Arvicanthis sp., Dendromurinae, i Ericinae als sediments 

d’Oued Sarrat, indiquen que aquesta regió va evolucionar sota un clima més humit i càlid que 

l’actual i les precipitacions van superar els 1500 mm / any. 
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Resumen 

El estudio de los microvertebrados del yacimiento de Oued Sarrat, situado en el noroeste de 

Túnez, nos permitió identificar 24 especies compuestas por 9 roedores (Mus aff. spretus, M. 

cf. hamidae, Paraethomys rbiae, Praomys sp., Meriones sp., Dipodillus (Gerbillus) compestris, 

Eliomys sp., Arvicanthis sp., y Dendromus sp.), 3 especies de anuros (Discoglossus pictus, Bufo 

mauritanicus y Pelophylax saharicus), 1 quelonio (Emys sp./Mauremys sp.), 8 escamados [2 

lagartijas (Eumeces sp., Lacertidae indet. Small size), 2 morfotipos de colúbridos 

Macroprotodon sp. y Hemorrhois sp.), 1 especie de Colubridae S.L. (Coronella sp./Telescopus 

sp.), 2 Natricidae (Natrix natrix y N. maura), un Viperidae (Macrovipera / Dabo sp.)], 1 especie 

de Erycinea (Boidae), 1 especie de pez de agua dulce de la familia Cyprinidae y una pequeña 

ave perteneciente a la familia de las Passeriformes. 

La biocronología de la serie Oued Sarrat se llevó a cabo a partir de la distribución vertical de 

especies de microvertebrados, así como de la asociación de toda la fauna recogida. 

La especie índice Paraethomys rbiae tiene una ocurrencia que no supera el límite del 

Pleistoceno inferior-Pleistoceno medio en todos los yacimientos del norte de África, e indica 

que el lugar está datado en la base del Pleistoceno medio, 700 ka, correspondiente a la base del 

Chron normal Brunhes. 

El estudio paleomagnético realizado en muestras del yacimiento reveló que la polaridad es 

normal. 

La presencia de varias especies de microvertebrados que dependen de un medio acuático para 

su supervivencia, como las especies Natrix maura, Discoglossus pictus y los peces de agua 

dulce de la familia de los ciprínidos, indican que la región de Oued Sarrat presentaba un entorno 

cubierto de pantanos o incluso de un paleolago alimentado por canales y ríos. 

Los análisis mineralógicos y geoquímicos han demostrado que los sedimentos se depositaban 

en un entorno energético muy elevado, muy probablemente fluvial. 

La presencia de especies de los géneros Bufo, Pelophylax, Discoglossus, y Natrix, además de 

especies de afinidad tropical como Arvicanthis sp., Dendromurinae, y Ericinae, en los 

sedimentos de Oued Sarrat, indican que esta región evolucionó bajo un clima más húmedo y 

cálido que el actual y las precipitaciones superaron los 1500 mm / año. 
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Abréviations  

FSB : Faculté des Sciences de Bizerte 

IPHES : Institut Catalan de Paléoécologie Humaine et Evolution Sociale, Tarragone 

URV : Université Rovira et Virgili, Tarragone 

MNHN : Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris 

MH : Musée de l’Homme, Paris 

ETAP : Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières  

MEB : Microscope Electronique à Balayage 
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Chapitre I : Introduction générale 
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Introduction générale 

Le Quaternaire est globalement connu par les phases froides ou de glaciations, alternées par 

des phases interglaciaires. Il est connu par plusieurs épisodes de changements climatiques, bien 

enregistrées et documentées dans le registre géologique et paléontologique des séries marines 

et des séries continentales.  

Les limites chronologiques du Quaternaire se présentent sur plusieurs modèles. Pillans & Naish 

(2004) ont résumé les différentes options chronostratigraphiques du Quaternaire (Figure 1).  

Le Quaternaire se définirait donc ainsi :  

1) c’est une unité chronostratigraphique / géochronologique exprimée comme un système ou 

une période à part entière ;  

2) le Quaternaire doit être placé au-dessus du Néogène (en suivant la règle qu’une unité plus 

importante ne peut pas être incluse dans une unité plus petite) ;  

3) la limite chronologique inférieure du Quaternaire est fixée à 2,6 Ma (coïncidant avec les 

limites de l’évènement de Gauss-Matuyama) ;  

4) la base du Quaternaire coïncide avec la base du Pléistocène, ce qui implique le décalage de 

la limite inférieure du Pléistocène à 2,6 Ma ;  

5) le Gélasien est déplacé vers le Pléistocène inférieur (Brugal et al., 2007; Riccardi, 2009). 
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Figure 1: Option chronostratigraphiques du Quaternaire (d’après Pillans & Naish, 2004). 
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Figure 2: Tableau chronostratigraphique synthétique du Quaternaire (étages géologiques, divisions 

paléomagnétiques et courbe isotopique de l’Oxygène) (d’après Gibbart et al., 2007). 
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Dans les régions méditerranéennes et tropicales, il est préférable de raisonner en termes de 

périodes humides ou arides plutôt qu’en termes de périodes glaciaires ou interglaciaires 

Stoetzel (2009), du fait que les calottes glaciaires n’ont jamais atteint ces latitudes au cours du 

Quaternaire. 

Ce présent travail, se consacre à l’étude des microvertébrés fossiles provenant du site d’Oued 

Sarrat (région de Tajerouine), d’âge Pléistocène moyen. Ceci entre dans le cadre d’un projet 

de recherche tuniso-espagnol dirigé par Mr. Bienvenido Martínez-Navarro de l’IPHES et Mme 

Narjess Karoui-Yaakoub de la FSB.  

En Tunisie, la série marine pléistocène, est largement étudiée tandis que pour la série 

continentale, n’a pas cessé de nous livrer tous ses secrets, vu le nombre réduits des sites 

continentaux. Avec l’évolution et l’avancée des nouvelles méthodes technologiques, il est 

possible de pousser les recherches plus loin, pour en extraire des résultats plus précis et plus 

proches de la réalité.  

A l’échelle mondiale, plusieurs sites de dépôts continentaux ont été étudiés avec des méthodes 

pluridisciplinaires. En Afrique du nord les travaux sont focalisés souvent sur les 

macrovertébrés, tandis que les microvertébrés ont été rarement étudiés, citons quelques 

exemples comme : Jaeger (1975, 1976), Geraad (1994, 1995, 2010), et Stoetzel (2009). 
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Chapitre II : Objectifs du travail 
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Objectifs 
L’objectif de notre travail est l’étude de toute l’association de microvertébrés fossiles 

provenant des sédiments pléistocènes de l’Oued Sarrat. Donc on essayera de:  

- Identifier, de décrire et de présenter une systématique des assemblages de la 

microfaune,  

- Dater les sédiments de l’excavation à partir des assemblages des microvertébrés,  

- Proposer un découpage biostratigraphique local, basé sur l’évolution verticale des 

espèces indicatrices ou stratigraphiques, calé par la biochronologie régionale (nord 

africaine), la magnétostratigraphie et la géochronologie,  

- Etudier la taphonomie des ossements et en déduire les agents responsables des 

phénomènes post mortem et ceux qui seraient à l’origine de l’accumulation de ces 

assemblages,  

- Essayer de reconstituer le paléoenvironnement de dépôt de ces microvertébrés qui 

vivaient en association avec les macrovertébrés et la malacofaune,  

- En déduire le paléoclimat,   

- Faire une corrélation entre la biogéographie locale et celle de tout le Nord d’Afrique. 

- Essayer de cartographier (de différencier) ces dépôts sur la carte géologique de la 

région.  
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Chapitre III : Le site d’Oued Sarrat 
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III.1 : Cadre géographique 
 

Le site d’Oued Sarrat se localise dans le Nord-Ouest de la Tunisie à proximité de la frontière 

Algéro–Tunisienne. Le secteur est situé à l’extrémité Nord de la feuille de kalaat Snan, 

d’échelle 1/50 000, environ 10 km au Sud-Ouest de la ville de Tajerouine, 15km du Nord–Est 

de Kalaat Snan et 1km au Nord du village de Mahjouba (Fig.3). 

La région est bien desservie par le réseau routier de Tajerouine au Nord, qui s’articule sur la 

route GP17 reliant Tajerouine au Kef et à Tunis. Le secteur est accessible par la route GP18, 

qui se bifurque de la GP17, au point kilométrique 145 du côté de Tajerouine puis par une piste 

de 4km du côté Ouest du point de croisement. Le bassin versant d’Oued Sarrat possède une 

superficie d’environ 2188 km2.  

 

 

Figure 3: Localisation géographique de la zone d’étude en Tunisie. 
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III. 2 : Cadre géologique 
La région fait partie d’une zone intermédiaire entre l’Atlas Central et l’Atlas septentrional de 

la Tunisie à diapirs et fossés d’effondrement. Elle est dominée par des structures plissées 

entrecoupées par des bassins d’effondrement correspondant au fossé de kalaa el khasba et de 

Rouhia. Localement le secteur étudié se situe au niveau du fossé de Kalaa Khasba (Fig.4). 

 

 

Figure 4: Localisation du secteur d’étude sur un extrait de la carte géologique de Kalaat Snan 
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III. 3 : Contexte structural 

La région d’étude constitue la jonction entre la zone des diapirs et la partie septentrionale de 

l’Atlas Tunisien central à fossés. Elle est située à l’extrémité SO du sillon tunisien vers le sud 

de la partie Nord occidentale de la Tunisie, à proximité de la frontière Algérienne, entre les 

reliefs du Kef au Nord et le massif de Thala au Sud. Des pointements triasiques au NO, viennent 

coiffer les faciès en affleurement le long d’un couloir de direction NE-SO. 

Plus au Sud, prennent lieu des structures plissées à grand rayon de courbure, recoupées selon 

une direction conjuguée NO-SE par des fossés d’effondrement (Fig.5). 

 

Figure 5: Localisation de la zone d’étude sur la carte structurale du Nord de la Tunisie 

(Solingnac, 1927; Rouvier, 1977; Castany, 1951; Zargouni, 1985). 

 



26 
 

III. 4 : Contexte climatique  

Actuellement, en Tunisie il existe cinq zones bioclimatiques, allant du Saharien à l’humide 

supérieur (Fig. 6), ce découpage est basé essentiellement sur la pluviométrie et les températures 

hivernales et estivales (Smaoui, 2015).       

 

Figure 6: Carte des zones bioclimatiques de la Tunisie (in Smaoui, 2015)) 

La zone d’étude appartient aujourd’hui à l’étage bioclimatique semi-aride dont la pluviométrie 

annuelle varie entre 500 et 600 mm et une température annuelle moyenne entre 16 et 17 °c). 
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III. 5 : Etude de la série stratigraphique  

La série stratigraphique affleurante à Oued Sarrat est composée de trois grands niveaux de part 

et d’autre de chaque rive (Fig. 7). 

A la base, on note la présence d’un niveau remarquable de couleur noir, qui se compose de 

conglomérats, de graviers, de sables fins, de limons et des argiles compactes de couleur gris-

noir, lacustre / palustre. Ce niveau est d’âge Pléistocène inférieur-moyen, dont l’épaisseur 

dépasse largement les 10 mètres. Cette couche sombre, est riche en ossements de grands 

mammifères comme Bos, Gazella, Equus, Canis (Martinez-Navarro et al., 2014 ; Amri et al., 

2017) et en petits vertébrés en association avec d’abondants tests de mollusques représentés 

essentiellement par des gastéropodes et des bivalves (Karoui-Yaakoub et al., 2016). Les outils 

de l’industrie lithique Acheulienne sont parfaitement présents, nombreux et bien conservés, 

parfois, ils se trouvent juste au-dessous ou à côté des ossements.  

Ce niveau noir est totalement imperméable et sur lequel la rivière coule de manière permanante. 

Il s’étend au centre de l’Oued Sarrat, sur plusieurs kilomètres de longueur.  

Au-dessus de ce niveau palustre noir, s’est déposé de manière non conforme, un niveau de 

terrasses de couleur grise, épais d’environ 10 mètres alternant avec des niveaux marrons, 

devenant plutôt marrons clairs vers le sommet. Ce niveau est composé par des conglomérats, 

des sables et des argiles. Egalement, il est riche en ossements de petits et de grands vertébrés 

et en fragments de lamellibranches et de gastéropodes. Des exemplaires de l’industrie lithique 

atérienne sont vraiment très présents. 

Les deux niveaux (décris ci-dessus) sont surmontés par un niveau nettement sableux, de 

couleur jaune et dépassant les trois mètres d’épaisseur. Ces sables renferment des gastéropodes 

appartenant surtout au genre Helix. Ce niveau est intensément érodé et il est daté Holocène. En 

surface et au sommet de la série, se trouvent des restes et des indices témoignant de l’industrie 

capsienne. 
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Figure 7: Bloc diagramme schématisant le site d’Oued Sarrat à l’état actuel (Amri et al. 

2017). 
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III. 6 : Etudes (travaux) antérieurs réalisées  

 

1. Paléomagnétisme  

En 2010 et 2011, plusieurs échantillons ont été pris au niveau des séries du Pléistocène de 

l’Oued Sarrat, aux environs des zones proches du lieu de la découverte du crâne de Bos 

primigenius, au sein de la zone de la fouille. D’autres échantillons ont été pris, environ 2 km à 

l’ouest de cet affleurement, sur la rive droite de la rivière (Fig. 8). L’étude 

magnétostratighraphique a été réalisée au laboratoire de paléomagnétisme du SCT de l’Institut 

Jaume Alméra du CSIC à l’Université de Barcelone sous la direction du spécialiste Prof. Oriol 

Oms. (Annexes III-Article1) 

 

Figure 8: Echantillonnage pour l’étude paléomagnétisme. 
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Figure 9: Résultats des analyses magnétostratigraphiques (Martínez-Navarro et al., 2014). 

Le résultat du traitement de ces échantillons avec différentes méthodes, indique que toute la 

série échantillonnée, aussi bien le niveau noir que les niveaux supérieurs gris et marron, 

superposés en discordance sur le niveau sous-jacent, présentent un magnétisme normal, qui les 

incluent dans le chronomagnétique Brunhes. Donc il est certain que le niveau noir a un âge 

proche de la base de ce chrono, daté de 0,78 Ma, marquant la base du Pléistocène moyen, alors 

que les niveaux supérieurs correspondent au Pléistocène supérieur. 
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2. Matériel lithique  

De nombreuses industries lithiques (lames, nucléus et fragments de taille) ont été récoltées 

pendant les deux compagnes de fouilles (Figs. 10, 11, 12 et 13), aussi bien durant la fouille 

systématique du niveau noir, que durant la prospection du niveau noir et des niveaux gris et 

marron supérieurs. L’étude préliminaire réalisée sur les éléments lithiques retrouvés au niveau 

de la coupe de la fouille indique, que les pièces récoltées dans le niveau noir correspondent au 

complexe technologique du Mode 2 ou Acheuléen. En revanche, les outils provenant des 

niveaux gris et marron supérieurs correspondent plutôt, au technocomplexe Atérien typique du 

Paléolithique moyen nord-africain. En surface, d’abondantes industries lithiques, ont été 

également identifées et correspondent au Capsien, typique du Mésolithique de la Tunisie. 

(Annexes III-Article1). 

 

 

Figure 10: Eclats Acheuliens du site d’Oued Sarrat (Martínez-Navarro et al., 2014, Annexes 

III-Article1). 
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Figure 11: Nucléus Acheuliens du site d’Oued Sarrat (Martínez-Navarro et al., 2014). 

 

Figure 12: Nucleus et éclats Acheuliens du site de l’Oued Sarrat 
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Figure 13: Eclats Acheuliens du site de l’Oued Sarrat 

 

 

 

3. Les macrovertébrés  

La série d’Oued Sarrat a livré un matériel fossile très riche et assez diversifié, appartenant aux 

macrovertébrés avec une certaine abondance des restes des bovidés.  

Parmi les espèces identifiées on cite : Bos primigenius (Martinez-Navarro et al., 2014 et 

Annexes III-Article1) (Fig. 14), Canis othmanii sp. nov. (Amri et al. 2017) (Fig.15), Suidae 

indet., Hippopotamus sp., Gazella sp., Ceratotherium simum, Equus sp. Panthera leo, Camelus 

sp.,  Caprini indet.( Annexes III-Article1 et Annexes III-Article3)  
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Figure 14: Bos premigenius (Martinez-Navarro et al., 2014, Annexes III-Article1) 
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Figure 15: Canis othmanii (Amri et al. 2017, Annexes III-Article3) 
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4. La malacofaune : 

Dans le site d’Oued Sarrat un assemblage de malacofaune est composé par 6 espéces de 

gastéropodes terrestres et une seule espéce de bivalve aquatique (Karoui-Yaakoub et al. 2016, 

Annexes III-Article2). Cette association plaide en faveur pour un milieu aquatique terrestre 

comme un bord de lac peu profond a marécageux et un climat a influence méditerranéenne. 

 

Figure 16: Malacofaune d’Oued Sarrat (Karoui-Yaakoub et al. 2016, Annexes III-Article2). 

Terrestres: 

1,2: Helix melanostoma (Draparnaud, 1801), 3, 4: Sphincterochila baetica (Rossmassler, 1854),  

5, 6: Eobania vermiculata (Müller, 1774), 7, 8 : Xerosecta cespitum (Draparnaud, 1801)  

9, 10: Cernuella virgata (Da Costa, 1778), 11, 12: Rumina decollata (Linnaeus, 1758)  

Aquatiques: 13, 14, 15: Unio ravoisieri (Deshayes, 1847)  
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Chapitre IV : Méthodologie 
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1. Travaux de terrain : Excavation et échantillonnage 

Nous avons commencé notre étude sur le terrain par une excavation systématique du niveau 

noir lacustre /palustre, exactement au niveau de l’affleurement où fût trouvé le crâne de Bos 

primigenius (Martínez-Navarro et al., 2014), en mettant en place un système cartésien de carrés 

métriques (Fig.17).  

 

Figure 17: Système de quadrillage pour la fouille systématique. a) vue de dessus, b) vue de 

profil. 

Cette fouille systématique est accompagnée d’une cartographie détaillée de tous les matériaux 

paléontologiques et archéologiques récupérés en utilisant des fiches individuelles pour chaque 

carré. Sur les fiches sont notées les informations suivantes : coordonnées spatiales (X, Y et Z) 

direction, pendage, identification, observations et dessin correspond sur papier millimétré à 

échelle 1:5. Egalement des photographies de toutes les pièces intéressantes ont été prises in situ 

(Fig. 18). 

Dans l’objectif de localiser et de cartographier tous les lieux contenant les restes 

paléontologiques et/ou archéologiques, nous avons veillé à la réalisation d’une prospection 

systématique de tous les affleurements pléistocènes le long du bassin de l’Oued Sarrat.  

Afin d’assurer une chronologie la plus précise possible, nous avons réalisé des colonnes 

stratigraphiques détaillées, complétées par des études paléomagnétiques et palynologiques, qui 

se sont combinées avec les travaux biostratigraphiques,  
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Figure 18: a) Profil de la fouille montrant les carrées métriques. b) Feuille d’informations  

individuelles pour chaque carrée. 

 

Des études systématiques des restes de macrovertébrés retrouvés sont en cours de réalisation, 

ainsi qu’une comparaison métrique et morphologique avec d’autres faunes quaternaires nord 

africaines. 

 

L’ensemble des sédiments provenant de l’excavation a été préalablement étiqueté pour que 

chaque carré, soigneusement et séparément récupéré dans une cuvette, puis trempé dans l’eau 

pendant quelques heures (Figs. 19).  

 

Figure 19: a) Séchage des sédiments. B) trempage des sédiments dans des cuvettes. 

Par la suite, ces sédiments sont lavés, sur le terrain, à travers une série de tamis dont les mailles 

sont de 2 et 0.5 mm de diamètres, à l’aide d’une station de pompage d’eau (Fig. 20). Le résidu 

ainsi obtenu dans le tamis est séché à l’air libre et récupéré dans des sachets bien fermés et 

référencés. 
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Figure 20: Lavage des sédiments à travers des tamis. 

 

2. Travail aux laboratoires : (Tri, identification, biométrie, statistique et 

illustration) 

Au laboratoire les différents résidus obtenus, sont traités selon les étapes suivantes :       

 

-Le tri du matériel sous la loupe binoculaire pour extraite et séparer les ossements des 

microvertébrés, les pièces lithiques et les coquilles des invertébrés, par la suite, chaque groupe 

identifié, est conservé dans une boite en plastique.  

-Les ossements des microvertébrés sont ensuite, séparés par groupe puis par famille dans 

d’autres petites boites pour être déterminés et identifiés anatomiquement et taxonomiquement. 

-Les molaires des microvertébrés sont minitieusement,  mesurées sous une loupe binoculaire 

menue d’une caméra digitale reliée à l’ordinateur. Les paramètres à mesurer sont la longueur 

(L), la largeur (l) et le contour des dents (Fig. 21). Ces mesures biométriques sont ensuite 

classées dans des tableaux, sous Microsoft Excel pour mieux faciliter les comparaisons et les 

calculs statistiques. 
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Figure 21: Les paramètres de mesures sur une première molaire supérieure (M1) des 

muridae. 

Les ossements et les molaires les mieux conservés sont photographiés à l’aide d’une caméra 

digitale à l’IPHES et au MNHN à Paris, et au microscope électronique à balayage (MEB) du 

laboratoire de microcopie de l’ETAP. 

Dans notre identification et classification des Microvertébrés, nous avons utilisé et adopté les 

nomenclatures de Michaux (1991) pour les Murinae; de Tong (1989) pour les Gerbillinae; de 

Poitevin (1984) et Reumer (1984) pour les Soricidae; de Cheddadi (1986) pour les Gliridae; 

de Bailon (1991, 1999) pour les amphibiens et de Szindlar (1984) et Schleich et al. (1996) 

pour les reptiles.   

a. Les micromammifères  

 

Figure 22: Nomenclature dentaire des Murinae. Vue occlusale. D’après Michaux (1971) in 

Sabatier (1979). 
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Figure 23: Nomenclature dentaire des Gerbillinae. Vue occlusale (d’après Tong 1989). 

 

Figure 24: Nomenclature dentaire des Gliridae. Vue occlusale. 1= molaire supérieure ; 2= 

molaire inférieure (d’après Cheddadi, 1986). 
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b. Les Amphibiens 

 

Figure 25: Nomenclature ostéologique des principaux éléments squelettiques d’Anoures (d’après 

Bailon 1999).1 : Prémaxillaire : pf : processus frontal ; rp : région palatine. 2 : Maxillaire : la=lame 

antérieure ; mo=marge orbitaire ; pf=processus frontal ; pp=processus postérieur ; ppl=processus 

palatin ; pz=processus zygomatique. 3 : Nasal : bm= bord médial ; bo=bord orbitaire ;pa= processus 

antérieur. 4 : Frontopariétal : co crête occipitale ; cm= crête médiale ; cp= crête pariétale ; ep= 

éminence pariétale ; im= impression endocranienne de la région mésencéphalique ; poc= processus 

occipital ; ppr= processus prootique. 5 : Sphénethmoïde : is= incisura semielliptica ; pa= processus 

antérieur ; pl= processus latéral. 6 : Ptérygoïde : bi= branche interne ; bm= branche maxillaire ; bp= 

branche postérieure ; da= dilatation alaire. 7 : Squamosal : bd= branche descendante ; bt = branche 

transverse. 8 : Parasphénoïde : pa = processus antérieur ; pl = processus latéral ; pp = processus 

postérieur. 9 : vertèbre dorsale : cd = condyle ; cn = crête neurale ; ct = cotyle ; prz = 

prézygapophyse ; pt = processus transverse ; ptz = postzygapophyse. 10 : Vertèbre sacrée : as = 

apophyse sacrée ; fd= fosse dorsale. 11 : Scapula : aa= apophyse acromiale ; ag= apophyse glénoïde ; 

boa= bord antérieur ; fs= fosse supraglénoïdale ; lo= lame osseuse. 12 : Coracoïde. 13 : Humérus : 

cd= condyle ; cm= crête mésiale ; cpv= crête paraventrale ; cr= crête radiale ; cv= crête ventrale ; d= 

diaphyse ; er= épicondyle radial ; eu= épicondyle ulnaire ; fc= fosse cubitale. 14 : Ilion : ad= aile 
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dorsale ; ba= branche antérieure ; cva= cavité acétabulaire ; fp= fosse préacétabulaire ; pi= processus 

ischien ; ppb= processus pubien ; si= silion interiliaque ; ti= tubercule interiliaque ; ts= tubérosité 

supérieure. 15 : Clavicule : bd= branche descendante. 16 : Angulaire s.l. : cc= crête coronoïde. 17 : 

Fémur : cf= crête fémorale. 18 : Tibio-fibula : fi= fibula et ti= tibia. 19 : Urostyle : at= apophyse 

transverse. 20 : Radio-ulna : r= radio et u = ulna. 21 : Os du tarse. 

 

 

c. Les Reptiles  

• Les Serpents 

 

Figure 26: Nomenclature ostéologique de quelques éléments squelettiques de Serpents 

(d’après Bailon 1991, Szindlar 1984). 1= atlas, ic(I) = intercentrum I ; 2= axis, ic (II), Ic (III) = 

intercentrum II et III, op=processus odontoïde, spp=processus spinal, tp= processus transverse de l’atlas 

(pleurapophyse); 3= vertèbre cervicale, ak= déclinaison antérieure, h= hypapophyse, pp= processus 

parapophysaire ; 4-7= vertèbre troncale, vues latérale (4-L), antérieure (5-A), postérieure (6-P) et 

ventrale (7-V), ap= processus aliforme (ptérapophyse), c= centrum, cd= condyle, ct= cotyle, d= 

diapophyse, dp= partie descendante de l’arc neural, es= épine épizygapophysaire, hk= carène hémale, 

ir= crête inter-zygapophysaire, I=laminae (tectum), If= foramen latéral, na= arc neural, nc= canal 

neural, ns= épine neurale, p= parapophyse, pcf= foramen paracotylaire, pd= paradiapophyse, po= post-

zygapophyse, poa= surface articulaire post-zygapophysaire, pr= pré-zygapophyse, pra=surface 
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articulaire pré-zygapophysaire, prp= processus pré-zygapophysaire, sf= foramen subcentral, sg= sillon 

subcentral, sp=processus subneural, sr= crête subcentrale, z= zygosphène, zy= zygantrum ; 8= vertèbre 

cloacale, ls= lymphapophyse ; 9= vertèbre caudale, ha= hémapophyse, pl= pleurapophyse ; 10= 

parabasisphénoïde, vues ventrale (V) et dorsale (D), aVc=foramen vidien, bpp=processus 

basipterygoïde, bsc=crête basisphénoïde, ca=aire centrale, cof=foramen commun, fc=crête frontale, 

fs=tubercule frontal, la= aire latérale, nsn=encoche du nerf sympathique, pfs=fosse pituitaire, 

pm=processus médial, ppp=processus pariéto-prootique, ppta=aire post-ptérygoïde, pspp=processus 

parasphénoïde, sfl=processus suborbital, snf=foramen du nerf sympathique, tg=sillon trabéculaire, 

tp=processus trabéculaire, VI=foramens du nerf abducens ; 11= carré, cc=crête du carré, cd=crête 

dorsale, pst=processus stapédial, tq=trochlea quadrati ; 12= articulaire, cl=crête latéral, cm=crête 

médiale, fm=fosse mandibulaire, fs=foramen supra-angulaire, pr=processus rétro-articulaire. 

 

• Les Sauriens  

 

Figure 27: Nomenclature ostéologique de quelques éléments squelettiques de Sauriens.  

D’après Bailon (1991) et Schleich et al. (1996). 
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• Les Chéloniens  

 

Figure 28: Nomenclature des plaques de Chéloniens, d’après Schleich et al. (1996). 

Majuscules= parties osseuses, miniscules= parties cornées. 1= plastron, EP= épiplastron, EN= 

entoplastron, HY= hyoplastron, HP= hypoplastron, XI= xiphiplastron, gu= gulare, hu= humérale, pe= 

pectorale, ab= abdominale, fe= fémorale, an= anale ; 2 = carapace, NU= nuchale, N= neurale, PE= 

périphérique, PL= pleurale, MN= métaneurale, PY= pygale, ce=cervicale, c=centrale, la= latérale, 

pc= postcentrale, m= marginale. 

 

 

3. Observations taphonomiques préliminaires: 

Dans notre observation taphonomique préliminaire, nous nous sommes principalement basés 

sur les travaux de Andrews (1990), Andrews & Evans (1983), Denys (1985), Denys & 

Mahboubi (1992), Denys et al. (1987, 1992, 1996, 1997), Fernández-Jalvo (1996), Fernández-

Jalvo et al. (1992, 1998), Pinto Llona & Andrews (1999), Sánchez et al. (1997), Stoetzel (2009) 

et Fernández-Jalvo & Andrews (2016). Afin de mieux observer et reconnaître les surfaces 

osseuses, nous avons utilisé la loupe binoculaire et réalisé des photos sous Microscope 

Electronique à Balayage. 

 

Cependant, nous avons constaté la présence de rares travaux taphonomiques réalisés sur les 

micromammifères d’Afrique du Nord (Denys & Mahboubi, 1992 ; Denys et al., 1987, 1996, 

Stoetzel (2009)), et encore moins sur l’herpétofaune (Stoetzel 2009). Ceci, peut limiter 

certaines de nos interprétations et conclusions.  
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Chapitre V : Résultats et Discussions   



48 
 

Résultats et Discussions   
 

V.1. Les rongeurs 

Ordre RODENTIA (Bowdich, 1821) 

Sous-Ordre MYOMORPHA (Brandt, 1855) 

Famille MURIDAE (Illiger, 1811) 

Sous-Famille MURINAE (Illiger, 1811) 

Genre  Mus  (Linné, 1758) 

Espèce Mus aff. spretus 

Espèce Mus cf. hamidae  

 

 

 

Le genre Mus est connu en Afrique du Nord depuis le Pliocène, le matériel disponible nous a 

permis de distinguer deux espèces différentes de ce genre. 160 molaires récupérées possèdent 

les caractéristiques morphologiques évoluées qui nous ont permis de différencier les spécimens 

d’Afrique du Nord à partir du début du Pléistocène (M. haouzi) et du début du Pléistocène 

moyen (M. hamidae). Il y a ceux, qui nous permettent d’attribuer ce matériel à une forme 

archaïque des espèces actuelles Mus spretus. D’autres molaires récupérées ont des 

caractéristiques morphologiques similaires à M. hamidae du Pléistocène moyen de la Grotte 

Rhinocéros du Maroc (Geraads, 1994). 
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Figure 29: Exemples des Molaires de Mus du site d’Oued Sarrat : a,b,c,e= M1G ; d=M2G ; 

f,g,h=M1D ; i,j= m1D ; k=m1G ; l=m1-m2G 
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Figure 30: Graphiques bivariés (Longueur x largeur) des premières molaires supérieures de 

Mus d’Oued Sarrat. 

 

Figure 31: Graphiques bivariés (Longueur x largeur) des premières molaires inférieures de 

Mus d’Oued Sarrat. 
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Tableau 1: Mesures (mm) effectuées sur des molaires de Mus actuelles et fossiles. (Stoezel, 

2009, modifiée) 
 

M1 supérieure m1 inférieure 

Espèce Origine Référence  N  L 

moy 

l 

moy 

N L moy l moy 

M. spretus Actuel-Maroc Stoetzel 2009 

–ISEM 

42 1,81 1,12 4

1 

1,53 0,93 

M. 

musculus  

Aïn Mefta(Pl. moy. 

Algérie) 

Jaeger, 1975 15 1.98 1,18

5 

1

5 

1,59 0,99 

 M. 

musculus  

Salé (Pl. moy. 

Maroc) 

Jaeger, 1975 3 1.84  1.17  9 1.54  0.92  

 M. 

musculus  

Irhoud Néanderthal 

(Pl. moy.-sup. 

Maroc) 

Jaeger, 1975 2 1.725  1.19

5  

3

7 

1.585 0.97  

 M. 

musculus  

Aïn Bahya(Pl. moy. 

Maroc) 

Cheddadi, 

1986 

   
7 1,46 0,9 

M. cf 

spretus 

Doukkala(Pl. Sup. 

Maroc) 

Darviche et 

al., 2006 

   
1

7 

1,58 0,94 

M. haouzi Irhoud Ocre (Pl. inf. 

Maroc) 

Jaeger, 1975 24 1,7 1,1 1

7 

1,49 0,9 

M. haouzi Abdallah (Pl. inf.- 

moy. Maroc) 

Jaeger, 1975 13 1,74 1,10

5 

1

9 

1,57 0,93 

M. 

jotterandi 

Irhoud Derbala 

Virage (Pl. moy. 

Maroc) 

Jaeger, 1975 13 1,99 1,06 1

0 

1,465 0,915 

M. 

hamidae 

Oulad Hamida 1 (Pl. 

moy. Maroc) 

Geraads, 

1994,2002 

6 1,85 1,12 1

5 

1,45 0,89 

M, spretus EH2 Total Stoetzel 2009 132 1,88 1,17 263 1,59 0,98 

Mus Oued Sarrat 

(Pléistocène moy) 

Présent travail- 

Oued Sarrat 
160 1,83 1,14 

 
1,56 0,93 
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Genre Paraethomys  Petter, 1968 

Espèce Paraethomys rbiae (Jaeger 1975) 

 

Le genre Paraethomys est connu en Afrique du Nord depuis la fin du Miocène (environ 8 

millions d’années (Geraads, 2010). Avec P. miocaenicus qui évolue au Pliocène supérieur en 

P. anomalus et donne au Pléistocène la succession P. chickeri – P. rbiae – P. tighennifae – P. 

darelbeidae – P. filfilae. 

Il s’agit d’une évolution progressive qui au cours des six millions d’années a permis de 

distinguer au moins six stades diachroniques ayant une valeur spécifique (Chaline & Mein 

1979). 

 

Figure 32: Exemples des molaires de Paraethomys du site d’Oued Sarrat. a,b,c= M1G; d=M1D 

Paraethomys cf. rbiae de l’Oued Sarrat (Fig. 32) est dimensionellement et morphologiquement 

semblable aux représentants de cette espèce dans d’autres sites d’âge base du Pléistocène 

moyen (environ 0.7 Ma) d’Afrique du Nord, tels que Sidi Abdallah, Oued Krémia, et Djebel 

Ressas (Renaud, 1999 ; Raynal, 2001). À l’exception de Sidi Abdallah Jaeger, 1975 et Mein, 

1992, ont proposé un âge égal à la base  du Pléistocène moyen (environ 0.7Ma).  Dans tous les 

cas les échantillons provenant de l’Oued Sarrat sont plus petits que les représentants typiques 

de cette espèce au cours de la fin du Pléistocène moyen (P. ras et P. tighennifae) (Geraads, 

1994 ; Geraads, 1995). Étant donné, qu’au Nord de l’Afrique, la tendance évolutive vers une 

augmentation de la taille des molaires continue à être observée dans la lignée Paraethomys 

(Renaud, 1999), un âge supérieur à ces sites est suggéré pour le site de l’Oued Sarrat. 
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Tableau 2: Mésure des molaires des Paraethomys d’Oued Sarrat 

 
N 

 
Longueur 

 
largeur 

M1 6 
 

2,52-2,97 (2,79) 
 

2,02-2,15 (2,1) 

m1 2 
 

2,64-2,79 (2,71) 
 

1,64-2,02 (1,83) 

M2 4 
 

2,2-2,39 (2,31) 
 

1,96-2,19 (2,09) 

m2 2 
 

2,02-2,21 (2,11) 
 

1,71-2,24 (1,97) 

 

 

Figure 33: Graphiques bivariés (Longueur x largeur) des premières molaires supèrieures de 

Paraethomys du site d’Oued Sarrat. 
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Genre Arvicanthis 

Espèce Arvicanthis sp. 

 

 

 

Figure 34: Exemples des Molaires d’Arvicanthis sp. 

 

 

Genre Lemniscomys (Trouessart, 1881) 

Espèce Lemniscomys barbarus (Linné, 1766) 

A l’état fossile, le genre Lemniscomys est connu depuis le Pliocène en Afrique de l’Est 

(Wesselmann, 1984 in Kowalski & Rzebik-Kowalska, 1991). 

Diagnose : Les molaires découvertes à Oued Sarrat (Fig.35) sont de même taille que celles 

mesurées dans d’autres sites en Afrique du Nord (Tab. 3) et présentent une morphologie 

semblable à celle de Lemniscomys barbarus. 
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Figure 35: Exemples des molaires de Lemniscomys barbarus d’Oued Sarrat. a= M1D; b= 

m1-m2-m3G 

Les molaires supérieures possèdent des tubercules hauts et ronds, peu fusionnés latéralement, 

relativement bien alignés transversalement, et sans crête stéphanodonte. La première molaire 

inférieure possède un tE peu décalé et pratiquement de même taille que les 3 autres tubercules 

antérieurs, une liaison entre tE-tF et tC-tD peu développée, un tubercule distal (cp) de petite 

taille et un tubercule accessoire c1 très proche de tA, devenant confluant avec ce dernier avec 

l’usure. 

 

Tableau 3: Mesures (mm) effectuées sur des molaires de Lemniscomys actuelles et fossiles. 

(Stoezel, 2009, modifiée) 
 

M1 supérieure m1 inférieure 

Espèce Origine Référence  N  L moy l moy N L moy l moy 

Lemniscomys 

barbarus 

Actuels-Maroc, 

Algérie 

Stoetzel 2009- 

MNHN 

19 2,43 1,74 18 2,23 1,41 

Lemniscomys 

barbarus 
Irhoud 

Néanderthal (Pl. 

moy.-sup. Maroc) 

Jaeger, 1975 1 2,47 1,84 5 2,24 1,53 
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Lemniscomys 

barbarus 

Irhoud Lanz 3 (Pl. 

moy. Maroc) 

Jaeger, 1975 
   

3 2,24 1,5 

Lemniscomys Maroc 

elharhoura2 

Stoetzel 2009 3 2,42 1,74 1 2,25 1,44 

Lemniscomys Oued Sarrat 

Pléistocène 

moyen 

Présent travail 

(Oued Sarrat) 

1 2,65 1,83 1 2,23 1,47 

 

 

Sous-Famille GERBILLINAE (Gray, 1825) 

Genre Dipodillus (Lataste, 1881) 

Sous-Genre Petteromys (Pavlinov, 1982) 

Espèce Dipodillus (Petteromys) campestris (Loche, 1867) 

 

Le genre Gerbillus apparaît au Maghreb au cours du Pliocène (Jebel Mellah, Tunisie, Tong 

1989 ; Ahl al Oughlam, Maroc, Geraads 1995). L’espèce Dipodillus (Gerbillus) campestris est 

connue à l’état fossile dès le Pléistocène inférieur (Jebel Ressas, Tunisie, Mein & Pickford 

1992 ; Carrière Thomas 1, Maroc, Tong 1989). 

 

Figure 36: Dipodillus campestris de l’Oued Sarrat . m1G (fragmentée) 
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Genre Meriones (Illiger, 1811) 

Sous-Genre Pallasiomys (Heptner, 1933) 

Espèce Meriones (Pallasiomys) shawii (Duvernoy, 1842) 

 

Le genre Meriones est apparu au Nord de l’Afrique dès le début du Pléistocène moyen 

(Tighennif, Algérie: Tong 1989; Thomas 1, Maroc: Tong 1989). 7 molaires ont été récupérées 

dans le site de l’Oued Sarrat, les caractéristiques morphologiques sont indicatrices du genre 

Meriones (Fig. 37). 

 

 

Figure 37: Exemples de molaires de Meriones du site de l’Oued Sarrat. a,b,c,d,e= M1D; f,g= 

M2 
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Tableau 4: Mesure des molaires des Meriones de l’Oued Sarrat 

 
N 

 
Longueur 

 
Largeur 

M1 4 
 

2,75-2,33 (2,46) 
 

1,85-1,52 (1,63) 

M2 2 
 

1,67-1,46 (1,56) 
 

1,81-1,66 (1,73) 

m2 1 
 

1,26 (1,26) 
 

1,1 (1,1) 

 

 

Tableau 5: Mesures (mm) effectuées sur des molaires de Meriones actuelles et fossiles 

(Stoezel, 2009, modifiée) 
 

M1 supérieure m1 inférieure 

Espèce Origine Référence  N  L 

moy 

l 

moy 

N L 

moy 

l moy 

Meriones 

shawii 

Actuelles-Maroc Stoetzel 

2009-

MNHN 

34 3,62 2,07 35 2,83 1,87 

M. shawii Actuelles Tong, 1989 ? 3,45 2,24 ? 2,79 2,22 

M. grandis Actuelles-Maroc Stoetzel 

2009-

MNHN 

10 3,42 1,99 9 2,71 1,85 

M. crassus Actuelles-Maroc, 

Algérie, Tunisie 

Stoetzel 

2009-

MNHN 

12 3,14 1,79 11 2,51 1,67 

M. libycus Actuelles-Maroc, 

Algérie, Tunisie 

Stoetzel 

2009-

MNHN 

11 3,15 1,88 11 2,58 1,74 

M. shawii Irhoud Néanderthal (Pl. 

moy.-sup. Maroc) 

Tong, 1989 6 3,3 2,08 17 2,82 1,87 

M. shawii Aïn Mefta (Pl. moy. 

Algérie) 

Tong, 1989 3 3,29 2,14 15 3,06 2 

M. shawii Fossiles-El Harhoura 1 

(Pl. sup. Maroc) 

Aouraghe & 

Abbassi, 

2002 

5 2,99 2,07 3 3,04 1,96 
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M. maximus Thomas3= Oulad 

Hamida1 (Pl. moy. 

Maroc) 

Tong, 1989 3 4,11 2,67 6 3,78 2,48 

M. 

maghrebianus 

Irhoud Derbala 

Virage(Pl. moy. Maroc) 

Tong, 1989 11

0 

3,46 2,18 103 3,17 1,97 

M. 

maghrebianus 

El Melah (Pl. inf. 

Algérie) 

Tong, 1989 3 3,12 1,94 1 2,71 1,75 

M. 

maghrebianus 

Thomas 1 (Pl. moy 

Maroc). 

Tong, 1989 7 3,21 1,99 6 3 1,89 

M. 

maghrebianus 

Salé (Pl. moy. Maroc) Tong, 1989 3 3,28 2,07 3 3,04 1,83 

M. 

maghrebianus 

Sidi Abderrahmane 

2(Pl. moy.-sup. Maroc) 

Tong, 1989 56 3,65 2,27 34 3,31 2,05 

M. 

maghrebianus 

Sidi Abderrahmane 

1(Pl. moy.-sup. Maroc) 

Tong, 1989 14 3,56 2,29 11 3,28 2,06 

Meriones El Harhoura2  Stoetzel 

2009  

55

1 

3,39 2,02 507 3 1,86 

Meriones Oued Sarrat  

Pléistocène moyen 

Présent 

travail (Oued 

Sarrat) 

4 2,46 1,63 - - - 

D’après le Tableau 5 on remarque que les dimensions des M1 des Meriones récoltées dans le 

site de l’Oued Sarrat sont nettement plus petites que celles récupérées dans d’autres sites de 

l’Afrique du Nord. 
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Sous-Ordre SCIUROMORPHA (Brandt, 1855) 

Famille GLIRIDAE (Muirhead, 1819) 

Sous-Famille LEITHIINAE (Lydekker, 1895) 

Genre Eliomys (Wagner, 1840) 

Espèce Eliomys sp. 

 

Le genre Eliomys est connu en Afrique du Nord depuis le Miocène, alors qu’en Tunisie, celles 

de formes proches des espèces actuelles n’apparaissent qu’au pléistocène moyen (Djebel 

Ressas 2 et 7, Mein & Pickford, 1992). Le record d’Eliomy (de forme proche que celle des 

espèces actuelles) de l’Oued Sarrat est le plus ancien reste de ce taxon au Nord d’Afrique. Dans 

le site de l’Oued Sarrat nous avons identifié une seule molaire isolée et bien conservée montrant 

toutes les caractéristiques du genre Eliomys. 

 

Figure 38: M2 supérieure droite d’Eliomys sp. 

Tableau 6: Mesure du molaire d’Eliomys d’Oued Sarrat 

 
N 

 
Longueur 

 
largeur 

M2 1 
 

1,34 
 

1,69 
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Family Nesomyidae (Major, 1897)  

 Dendromurinae (Allen, 1939)  

  Dendromus (Smith, 1829) 

Espèce Dendromus sp. 

 

 

Figure 39 : m1 inférieure droite d’un Dendromus sp. 

Une seule molaire inférieure droite (m1d) a été récolté, en bon état de conservation, les 

dimensions de cette molaire sont : L=1,45 mm et l =0,84 mm. 

La présence d’une espèce appartenant à la famille de Dendromurinae est la première mention 

dans tous les sites au Nord d’Afrique, cette espèce est d’affinité tropicale. 
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V.2. Les amphibiens 
 

Il existe 7 espèces actuelles d’amphibiens en Tunisie composé par un seul Urodèle 

(Pleurodeles nebulosus) et six Anoures (Hyla meridionalis, Bufo bufo, Bufo (Amietophrynus) 

mauritanicus, Bufo boulengeri, Discoglossus pictus et Pelophylax saharicus) (Ben Hassine 

2012). Par contre à l’état fossile, les amphibiens en Tunisie sont mal connus, et la première 

étude préliminaire des amphibiens est celle du site d’Oued Sarrat (Martinez-Navarro et al., 

2014 et Annexes III-Article1). 

Dans notre travail un total de 313 restes fossiles des amphibiens (Tab. 7) avec un NMI égal a 

37 appartenant aux espèces suivantes (Discoglossus pictus, Bufo mauritanicus et Pelophylax 

saharicus). 

 

Tableau 7: La liste du matériels étudiés attribués aux amphibiens dans le site d’Oued Sarrat 

 

 

 

 

 

 

 

 
Discoglossus pictus  Bufo mauritanicus Pelophylax saharicus Indet. Tot. 

Humerus  28 1 8 12 49 

Ilion 41 5 6 16 68 

Urostyle 12 3 6 1 22 

Radio ulna 21 3 6 2 32 

Sacral vertebra  7 2 0 3 12 

Trunk vertebra 1 3 1 6 11 

Tibio fibula 21 6 8 0 35 

Atlas 1 0 0 0 1 

Ph+tarse 0 0 0 78 78 

Maxilaire 0 0 0 1 1 

Escapula 0 0 0 2 2 

Femur 0 0 0 2 2 

NR total 132 23 35 123 313 

NMI 22 3 6 10 37 
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Classe: Amphibia Gray, 1825 

Ordre : Anura Fischer von Waldheim, 1813 

Famille : Alytidae Fitzinger, 1843 

Genre : Discoglossus Otth, 1837 

 Espèce : Discoglossus pictus (grenouille peinte) Otth, 1837 

 

Matériels examinés:  

15 humérus droits et 13 gauches, 

22 Ilions gauches et 19 droits,  

13 radio-ulna gauches et 8 droites,  

12 urostyles,  

7 sacral vertebrae,  

1 atlas,  

1 trunk vertebra 

Matériels de comparaison :  

Discoglossus pictus (A.Tegrier) L.c=58 (MNHN) 

Discoglossus pictus 1909-233 s2 M1-t6 (MNHN) 

Répartition et habitat 

La grenouille peinte est dispersée dans les pays du Maghreb et dans les îles de la Sicile, Malte 

et Gozo. L’espèce est assez fréquente dans le Nord et le Centre de la Tunisie où elle se reproduit 

dans pratiquement tous les types d’habitat: les marais temporaires, les marécages temporaires, 

les mares permanentes et temporaires, les champs inondés, les fossés, les mares, les ruisseaux 

temporaires et permanents et les flaques se trouvant dans les lits de ruisseaux secs. En Tunisie, 

la moyenne annuelle des précipitations varie de 100 (zones désertiques) à 1500 mm (zones 

tempérées) et la température moyenne annuelle varie de 16 à 21 ° C (Sicilia et al., (2009). En 

Afrique du Nord, D. pictus a été mentionnée dès le Pléistocène moyen (environ 600 Milliers 

d’années) dans le site d’Oulad Hamida 1 (Maroc) (Hossini, 2001). 

Description ostéologique   

 

L’humérus possède une diaphyse relativement droite en vue ventrale, une crête paraventrale 

et radiale (modérément développée) et un condyle sphérique décalé légèrement vers l’extérieur 

par rapport à l’axe diaphysaire.  
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La diaphyse est droite en vue ventrale (Bailon1999), présence d’une crête paraventrale et d’un 

condyle déplacé vers l’extérieur par rapport à l’axe diaphysaire (Bailon 1999), présence d’une 

crête radiale modérément développée et avec un bord incurvé ventralement (Bailon 1999).  

Le radio-ulna présente une partie médiane relativement gracile (étranglement), accentuant 

l’aspect évasé des parties distales. En vue antérieure/frontale, les deux parties distales sont 

alignées l’une derrière l’autre. Et sont relativement petits par rapport a ceux de Bufo et Rana, 

Les tibio-fibula de Discoglossus sont particulièrement allongés et minces au niveau de la 

portion centrale et ils présentent un axe longitudinal légèrement incurvé.  

Ilion: L’ilion est un élément très caractéristique, il possède une aile dorsale relativement basse, 

incurvée médialement et prolongée postérieurement par la tubérosité supérieure. 

Le processus ischien conservé est long et le bord interne de la surface de jonction avec l’ischien 

et le pubis porte un tubercule et un sillon interiliaque. En dessous de la tubérosité supérieure, 

la fosse supracétabulaire (= fossula tuberis superioris, sensu Rocek, 1994) est bien développée 

et présente parfois des petits foramens dans sa partie concave antérieure. L’angle entre le bord 

antérieur de la tubérosité supérieure et le bord dorsal du processus ischien est relativement 

ouvert (environ 120°). Les ilions présentent sur la branche antérieure une crête dorsale 

relativement basse, incurvée médialement et prolongée postérieurement par une tubérosité 

supérieure faiblement globuleuse et allongée antéro-postérieurement. La pars ascendens 

(processus ischien) constitue une pointe postérodorsale longue et la pars descendens (processus 

pubien) est réduite et peu visible en vue latérale. Une fosse supra-acétabulaire peu profonde est 

présente. En vue postérieure, la surface de la jonction ischiopubienne possède un tubercule et 

un sillon inter-iliaque bien développés.  

Les urostyles présentent des expansions osseuses de chaque côté de la région antérieure 

(relativement longues et cylindriques), deux cotyles antérieures et une crête neurale très réduite 

présentant un illon en vue dorsale. Et les cotyles d’articulations sont légerement aplati dorso-

ventralement  

Les caractéristiques assez nettes et la petite taille du matériel récolté d’Oued Sarrat nous 

permettent de l’attribuer avec prudence à l’espèce discoglossus pictus. 
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Figure 40 : Les amphibiens d’Oued Sarrat ; a-f Discoglossus pictus ; g-j Bufo ; k, l 

Pelophulax saharicus 
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Famille Bufonidae Gray, 1825 

Genre Bufo Laurenti, 1768 

Espèce : Bufo mauritanicus Schlegel, 1841 

 

 

Matériels étudiés :  

1 humérus droit, 

2 ilions droits et 3 gauches,  

2 radio-ulna droits et 1 gauche, 

3 urostyles,  

3 vertèbres dorsales,  

2 vertèbres sacrées 

Matériels de comparaison :  

Bufo mauritanicus A. 6035 S2-M1-t9 (MNHN) 

Bufo mauritanicus 1907-385 S2-M1-t9 (MNHN) 

Bufo bufo 1871-179 S2-M1-t9 

Bufo mauritanicus BHC-BuMa6 (IPHES) 

Bufo bufo s. l. BHC-BuBusl3 (IPHES) 

 

-Ilion : absence d’une crête dorsale 

-Présence d’une tubérosité supérieure bilobée 

-Présence d’une fosse préacétabulaire (Bailon et Aouraghe 2002) 

-Vertèbre sacrée : présence de deux condyles arrondis (en vue post) bien individualisé et 

séparés l’un de l’autre 

-Présence de cotyle (allongée, aplatie dorso-ventralement) 

-Les apophyses sacrées sont aplaties 

-Présence d’une fosse dorsale dans la zone d’intersection des apophyses sacrées avec l’arc 

neural 

-Vertèbre dorsale : les apophyses sont aplaties dorso-ventralement  

-Urostyle : l’urostyle est dépourvu d’apophyses transverses 

-Présence de deux cotyles d’articulations avec la vertèbre sacrée (Bailon 1999) 
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-Crète neurale modérément développée et cotyles d’articulations avec la vertèbre sacrée 

légèrement étirées transversalement (Bailon 1999) 

 

Ces caractères, sont typique du genre Bufo, et les comparaisons de ces éléments provenant 

d’Oued Sarrat avec des éléments de Bufo mauritanicus actuelle récolté près du site OS et avec 

des éléments des B. mauritanicus actuelle du Maroc (collection MNHN) et des éléments de B. 

bufo (MNHN) nous a permis l’identification et l’attribuer a B. mauritanicus. 

 

Chez B. mauritanicus, les vertèbres troncales possèdent des apophyses transverses aplaties 

dorsoventralement et sont généralement munies de petites expansions osseuses lamellaires sur 

leur bord antérieur. Chez B. bufo, elles sont cylindriques et ne possèdent pas d’expansions 

lamellaires. La vertèbre sacrée possède une fosse dorsale dans la zone d’insertion des 

apophyses sacrées avec l’arc neural chez B. mauritanicus, fosse qui n’existe pas chez B. bufo. 

L’urostyle a de faibles expansions osseuses longitudinales chez B. mauritanicus, tandis que 

chez B. bufo celles-ci sont le plus souvent absentes. Le fémur est plus svelte chez B. 

mauritanicus que chez B. bufo et, chez le premier, la crête fémorale est plus longue, unique et 

à bord généralement tranchant, tandis que chez B. bufo, elle est plus courte et divisée, 

constituant une surface triangulaire.  

Chez B. mauritanicus, les ilions se caractérisent par la présence d’une fosse préacétabulaire, 

d’une tubérosité dorsale bilobée ou trilobée et d’une limite antérieure de la pars descendens 

presque verticale ; ainsi, l’angle formé par cette structure et la branche iliaque est très proche 

de 90°. (Bailon et Aouraghe 2002) 

 

 

 

Family RANIDAE Rafi nesque, 1814 

Genre Pelophylax Fitzinger, 1843 

Espèce Pelophylax saharicus (Boulenger in Hartert, 1913) 

Matériels étudiés :  

3 humérus droits et 5 gauches,  

4 ilions droits et 2 gauches,  

6 urostyles,  

2 radio-ulna droits et 4 gauches,  

1vertèbre dorsale. 

Matériels de comparaison: 
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Rana (Pelophylax) kl.esculenta 19X 2002,num. 1 (MNHN) 

Rana kl.esculenta 19X 2002,num. 8 (MNHN) 

Rana sahárica (Nord d’Afrique) (MNHN) 

Rana viridis 1888-104 S2-M1-t14 (MNHN) 

Rana esculenta 1896-399 num.87 S2-M1-t14 (MNHN) 

 

 

Le genre Pelophylax regroupe toutes les grenouilles vertes et se caractérise par une distribution 

géographique assez large en Europe et en Afrique du Nord. 

En Tunisie ce genre est représenté par l’espèce Pelophylax saharicus (grenouille verte 

d’Afrique du Nord). Actuellement, cette espèce est la plus abondante en Tunisie (Amor et al. 

2013) et qui se trouve dans tous les étages bioclimatiques. 

 

Ilion: l’extrémité distale de l’aile dorsale présente une tubérosité supérieure bien différenciée 

et globuleuse, caractéristique du groupe des grenouilles vertes. Présence d’une crête dorsale 

très développée et absence de sillon interiliaque 

L’angle entre le bord antérieur de la tubérosité supérieure et le bord dorsal du processus ishien 

est très légèrement supérieur à 90°, alors que chez Discoglossus, il est plus ouvert (environ 

120°) (Blain, 2009). 

 

Humérus: la diaphyse des humérus est robuste, droite et les humérus des individus mâles 

portent une crête mésiale courte et transversale: caractéristique des grenouilles vertes (Blain, 

2009). La condyle est sphérique et situé dans le prolongement de l’axe diaphysaire 

 

Urostyles :  

-présence d’une crête dorsale haute et longue 

-Arc neural étroit 

-Cotyles articulaire circulaires 
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V.3. Les reptiles 
 

Actuellement en Tunisie il existe 64 espèces de reptiles appartenant à 44 genres et 16 familles. 

A l’état fossiles peu des travaux sur les reptiles du plio-pléistocènes continentale en Tunisie, 

cela a rendu difficile la détermination spécifique du matériel récolté. La première étude 

préliminaire de reptiles quaternaires est celle du site d’Oued Sarrat (Martínez-Navarro et al., 

2014, Annexes III-Article1)  

 

Famille des Natricidae Bonaparte, 1840 

Genre Natrix Laurenti, 1768 

Espèce Natrix maura (Linnaeus, 1758) 

Matériels de comparaison:  

Natrix maura (Gr. Esp., MNHN)  

Natrix maura (BHC- IPHES) 

Malpolon monspessulanus 1928-232, S3-M8-368 (MNHN) 

Espèce Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 

Matériels de comparaison:  

Colubridae-Natrix natrix 2002-37 (MNHN) 

Natrix natrix (BHC-IPHES) 

 

- Colubrine indet. 

Aux moins deux morphotypes de colubridés : 

Macroprotodon sp. and Hemorrhois sp. (Fig. 41). 

Matériels de comparaison:  

Hemrorrhois hippocripis (Gr-MNHN) 

Macroprotodon (cucullatus) mauritanicus 3-B-Baleares-86 (MNHN) 

Macroprotodon (cucullatus) mauritanicus 10-A-Baleares-86 (MNHN) 

Macroprotodon cucullatus 1938-809 (MNHN) 
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Figure 41: a-c Natrix natrix; d-f N. maura; g, h, i, j Macroprotodon sp.; k, l, m, n 

Hemorrhois sp. 
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Viperidae : Macrovipera / Daboia 

Matériels de comparaison : 

Viperidae Cerates sp. 2002-53 (MNHN) 

Vipera aspis 1967-100, S2-M2-T31 (MNHN) 

Vipera lebetina obtusa (LC=91cm, LT=103,5cm; MNHN) 

Actuellement cette espèce est répondu dans les régions méditerranéennes et semi-arides 

d’Afrique du nord, c’est une espèce caractéristique sub-humides et semi-arides du Nord 

d’Afrique (Geniez et al., 2004). 

 

Erycinae (Boidae) 

Matériels de comparaison : 

Eryx sp. num: 2005-58 (MNHN) 

Affinité tropicale   

  

 

Colubridae s.l. : Coronella sp./ Telescopus sp. (Fig. 42). 

Matériels de comparaison : 

Coronella girondica (Granada-27-05-91-VF3694-56, MNHN) 

Telescopus fallax (Col. A-T, MNHN)  
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Figure 42 : a,b,c Macrovipera sp./Daboia sp.; d, e, f Erycinae (boidae) ; g, h,i Coronella 

sp./Telescopus sp. ; j,k Eumeces sp. dentaire gauche ; l,m Lacertidae indet. Dentaire gauche. 
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- Emys sp./Mauremys leprosa (Fig. 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42: Emys ou Mauremys : 1-10, 12-14: Fragments des plaques. 11: fragment 

d’humérus. Echelle =5mm 
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Espèce Eumeces sp. (Scincidae) 

Matériels de comparaison :  

Eumeces algeriensis 1894-410 (MNHN) 

Eumeces algeriensis 1902-490 (MNHN) 

Maxillaire et dentaires : les dents sont pleurodontes, isodontes, cylindriques, monocuspides et 

avec des apex émoussés robustes  (Fig. 44). 

   

Figure 43: Eumeces sp. 

- Espèce Lacertedae indet  ( de petite taille) 

Matériels de comparaison : 

Psammodromus algirus (MNHN) 

Matériel étudiés : 

 Mand. Maxi. premaxilaire 
fragments de 
mandi/maxilaire  MNI 

Eumeces 7 1 1 19  4 

Lacertidae indet. 3 2 0 6  2 

tot. 10 3 1 25 39 6 

 

La famille des lacertidae se caractérise principalement par la présence de dents sur le dentaire 

er le maxillaire du type pleurodonte. Elles sont nombreuses, cylindriques et bi- ou tricuspides, 

avec une cuspide centrale bien développée. Le dentaire possède un canal de Meckel très 

largement ouvert en vue médiale (Blain et Bailon 2003). (Fig. 45) 

 

 

Figure 44: Lacertidae indéterminé. 
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V.4. Les poissons 

 

Les poissons fossiles d’eau douce (lac, étendues, rivières) en Afrique du Nord restent 

jusqu’aujourd’hui mal connus, leurs études sont exhaustives ou sommaires et leurs 

enregistrements dans les sites se limitent juste en quelques éléments anatomiques.  

Matériel de l’Oued Sarrat (Tab. 8, Fig. 46). 

Tableau 8: Nombre des restes de poissons de l’Oued Sarrat 
 

NR 

Dents pharyngiennes 520 

Vertèbres 235 

Os pharyngien 16 

Epines 52 

Total 823 

 

 

Figure 45: Proportion relative des éléments squeletiques des poissons du site de l’Oued 

Sarrat 

Dans ce travail l’étude des restes des poissons issus et récupérés de la même façon que les 

autres microvertébrés, l’identification des restes des poissons et leurs taxonomies est réalisée 

en se basant sur les travaux de Lepiksaar (1994) et Winfield & Nelson (1991), la photographie 

des éléments est réalisée à l’aide des caméras digitale à l’IPHES. 

Le matériel des poissons (Fig. 47) issu de l’excavation du site de l’Oued Sarrat est attribué au 

genre Barbus sp., apartenant à la famille des cyprinidés. Ces poissons d’eau douce sont très 

répandus au Nord d’Afrique et colonisent les fleuves, les rivières et les lacs d’eau douce. 
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Vue le manque de référentiel et collection ostéologique de comparaison, la détermination 

spécifique demeure difficile. 

Le nombre de reste NR est celui des éléments identifiables et le MNI ne sont pas pris en compte 

vue la difficulté et le nombre inconstant des éléments pour chaque individu. 
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Figure 46: 1-9: dents pharyngiennes isolées. ; 10-13 : fragments des épines ; 14-16 : os 

pharyngien ; 17-18 : vertèbres. 
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Chapitre VI : Biochronologie 
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Biochronologie  

Pour l’étude biochronologique on a utilisé la répartition verticale des toutes les espèces 

identifiées dans le sédiment de l’Oued Sarrat et en les comparant avec la répartition effectuée 

dans plusieurs sites au nord d’afrique. 

 

Tableau 9: Mesure de la surface de M1 (Lxl) en fonction du temps chez Paraéthomys dans les 

sites au nord d’afrique. 

Sites  Espèces M¹(Lxl) Age References 

Salé P. darelbeide 9.51 0.3 Ma Jaeger, 1975 

Aïn Mefta P. darelbeide 10.51 0.3 Ma Jaeger, 1975 

D. Ressas 7 P. darelbeide 10.11 0.3 Ma Mein, 1992 

D. Ressas 2 P. tighenifae 8.73 0.6 Ma Mein, 1992 

Thomas P. tighenifae 7.93 0.6 Ma Jaeger, 1975; Mein, 1992 

Oulad Hamida 1 P. tighenifae 7.69 0.6 Ma Geraads, 1994; Raynal, 2001 

Irhoud Neanderthal P. ras 7.64 0.6 Ma Jaeger, 1975; Renaud, 1999 

Oued Sarrat P. cf. rbiae 6.25 0.7 Ma ce travail 

Oued Sarrat P. cf. rbiae 5.76 0.7 Ma ce travail 

Oued Sarrat P. cf. rbiae 5.53 0.7 Ma ce travail 

Oued Sarrat P. cf. rbiae 5.09 0.7 Ma ce travail 

Oued Sarrat P. cf. rbiae 6.37 0.7 Ma ce travail 

Oued Sarrat P. cf. rbiae 6.57 0.7 Ma ce travail 

D. Ressas 5 P. rbiae 7.22 0.7 Ma Mein, 1992 

Oued Krémia P. rbiae 6.92 0.7 Ma Mein, 1992 

D. Ressas 8 P. rbiae 6.69 0.7 Ma Mein, 1992 

D. Ressas 6 P. rbiae 6.45 0.7 Ma Mein, 1992 

Sidi Abderahman 2 P. darelbeide 9.94 0.9 Ma Jaeger, 1975; Renaud, 1999 

Derbala Virage P. tighenifae 8.38 1 Ma Jaeger, 1975; Renaud, 1999 
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Sidi Abdallah P. rbiae 7.51 1.5 Ma Jaeger, 1975; Renaud, 1999 

D. Ressas 1 P. chikeri 6.04 1.6 Ma Mein, 1992 

Irhoud Ocre P. chikeri 5.48 1.6 Ma Jaeger, 1975 

Bulla Regia 1 P. chikeri 4.73 1.8 Ma Jaeger, 1975 

Ahl al Oughlam P. chikeri 4.65 2.5 Ma Geraads, 1994; Raynal, 2001 

Oued Athmenia P. athmeniae 3.73 3.5 Ma Coiffait, 1981 

Lac Ichkeul P. cf. debruijni 3.70 4 Ma Jaeger, 1975 

 

Le genre Paraethomys montre une évolution rapide au cours du plio- pléistocène ce qui lui 

qualifie d’un bon marqueur de cette époque. Étant donné que la tendance continue vers une 

augmentation de la taille des molaires est observée dans la lignée Paraethomys au Nord 

d’Afrique (Renaud, 1999) (Tab. 9 et Fig. 48). 

 

 

Figure 47: Graphiques bivariés (Surface (L x l) x Age) des premières molaires supérieures de 

Paraethomys des sites du Nord d’Afrique. 
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Figure 48: Diagramme longueur (L)-largeur (l) des M1 supérieures de la lignée Paraethomys 

anomalus; P. cf. rbiae P. cf. filfilae, du Pliocène supérieur au Pléistocène moyen. Les quatre 

schémas représentent respectivement une Ml du Lac Ichkeul, d’Irhoud 

La Biochronologie de la série de l’Oued Sarrat a été basée sur la répartition verticale des 

espèces marqueurs. Paraéthomys rbiae possède une occurrence ne dépassant pas la limite 

Pléistocène inférieur-Pléistocène moyen dans tous les sites Nord-africains. Les deux genres 

Eliomys et Meriones sont apparus en Afrique du Nord, à la base du Pléistocène moyen. La 

présence simultanée de P. rbiae, Eliomys et Meriones indique que l’âge du site est : base du 

Pléistocène moyen, soit environ 700 milles ans (Fig.50). 
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Figure 49: Biochronologie du site de l’Oued Sarrat à l’aide de la distribution verticale des 

rongeurs et une comparaison avec les biozonations du Nord d’Afrique 
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Chapitre VII : Reconstitution du 

Paléoenvironnement 
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Reconstitution du Paléoenvironnement 

 

Analyses géochimiques et minéralogiques des sédiments de l’Oued Sarrat 

I. Données minéralogiques et géochimiques  

Les analyses minéralogiques et géochimiques ont concerné à la fois les tests de mollusques 

(gastéropodes et bivalves) ainsi que les sédiments du Pléistocène moyen et supérieur du site de 

l’Oued Sarrat. L’objectif est de remonter aux conditions paléoenvironnementales et 

reconstruire le milieu de dépôt. 

I.1.Cortège minéralogique 

I.1.1. Minéralogie des tests des gastéropodes et des bivalves 

Les résultats des analyses minéralogiques de l’ensemble des espèces récoltées (Tableaus 10, 

11) indiquent un cortège minéralogique dominé par l’aragonite associée à de faibles quantités 

de calcite, de silice, d’hématite et de Geothite. Nous estimons que l’abondance quasi totale de 

l’aragonite indique que les tests n’ont pas encore ou peu subi de transformations 

minéralogiques liées aux phénomènes de fossilisation comme en témoigne l’absence ou le 

faible contenu en calcite, d’autre part les très faibles pourcentages de silice, de goethite et 

d’hématite sont à relier à l’existence d’impuretés et de sédiments piégés dans les loges ou 

adhèrent à la surface des coquilles.    

I.1.2. Minéralogie des sédiments 

L’analyse du cortège minéralogique des sédiments sur poudre brute, montre que tous les 

échantillons analysés OS1, OS2, OS3 et OS4 (Tableau 12), possèdent les caractéristiques d’un 

mélange à dominance siliceuse et calcitique contenant une faible fraction gypseuse présente 

dans l’ensemble des sédiments analysés et une fraction aragonitique de 11.65 % dans 

l’échantillon OS4. 

Le couplage calcite–silice reflète à priori, les caractéristiques d’un sédiment détritique où la 

calcite est à rattacher vraisemblablement aux fragments lithoclastiques avec une faible 

contribution des débris de tests aragonitiques comme en témoigne le faible contenu en 

aragonite de l’échantillon OS4.   
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Tableau 10: Composition minéralogique des coquilles des mollusques de l’Oued Sarrat 

 Fe2O3% 

Hematite 

CaCO3% 

aragonite 

CaCO3% 

calcite 

FeO(OH)% 

Goethite 

SiO2% 

Silice 

 Xerosecta 

cespitum 

0.132% 92.90% 0 0 5.99% 

Cernuella 

virgata 

4.19% 89.57% 0 0 5.44% 

Eobania 

vermiculata 

4.70% 84.26% 0 0 9.97% 

 Helix 

melanostoma 

2.34% 74.48% 10.54% 0 6.21% 

Sphenctriouchila  

beitica 

0 90.89% 0 7.89% 0 

Rumina 

decollata 

0.20% 82.48% 9.50% 0 0 

Unio ravoisieri 0.18% 89.33% 0 0 4.13% 

 

Tableau 11: Compositions minéralogiques des coquilles actuelles 

 Fe2O3% 

Hematite 

CaCO3% 

aragonite 

CaCO3% 

calcite 

FeO(OH)% 

Goethite 

SiO2% 

Silice 

Xerosecta 

cespitum 

3,79% 81,35% 0 0 11% 

Cernuella 

virgata 
 

63,30% 12,7 3% 3,29% 13,69% 

Eobania 

vermiculata 

0, 83% 43,76% 27,18% 0 23,05% 

Helix 

melanostoma 

0 29,43% 34,55% 0 27,91% 

Sphincterochela 

beitica 

2,57% 58,37% 6,88% 0 17,32% 

Rumina decolata 0 67,62% 21,30% 0 13,11% 
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Unio ravoisierie 6,80% 82,62% 
 

0 2,71% 

 

Tableau 12: Composition minéralogique des marnes d’Oued Sarrat 

 CaCO3%   

Aragonite 

CaCO3%  

Calcite 

Al2O3% FeO(OH)% CaSO4% SiO2% 

OS1 0 40.27 1.12 7.65 3.57 36.53 

OS2 0 43.31 2.94 5.54 3.66 29.05 

OS3 0 51.89 2.78 7.95 0 27.20 

OS4 11.65 34.12 0 6.65 0 18.98 

 

Interprétation 

L’absence de signaux nets de minéraux argileux dans les spectres analysés ainsi que 

l’abondance de la fraction calci-siliceuse reflète un milieu d’assez forte énergie très 

probablement fluviatil subissant par moments des conditions d’aridité favorables à la formation 

des minéraux évaporitiques (voir Annexes II).   

Traçage géochimique 

Analyses sur les tests de gastéropodes et bivalves 

Les résultats présentés dans le tableau 13 confirment les données minéralogiques avec une 

composition dominée par les carbonates de calcium exprimée par les fortes teneurs en CaO et 

CO2 reflètent un chimisme d’élaboration des tests d’organismes en milieu continental, 

clairement confirmé par l’absence de MgO.  Généralement le MgO est présent dans les tests 

d’organismes élaborés en milieu marin avec des teneurs en Mg variant de 12 à 18%. Il est 

cependant à signaler que pour les espèces pléïstocènes de Unio ravoisieri, la teneur en Mg est 

égale à zéro, cependant, les analyses en Mg des espèces actuelles montrent une teneur en Mg 

égale à 2.31% (Tableau 14). Cette faible teneur en Mg, est loin d’atteindre les valeurs 

caractéristiques des espèces franchement marines. Ce taux en Mg, pourrait être relié à une 

certaine aptitude de l’espèce, de fixer le Mg à partir des eaux fluviatiles. Cette aptitude pourrait 

indiquer un changement possible dans le comportement de ces espèces.  

D’autre part, les teneurs en SiO2, FeO3, Al2O3, sont aussi reliées comme cela été signalé, lors 

de l’étude minéralogique, aux impuretés lithologiques piégées essentiellement dans les loges 

des espèces d’hélicidés.   
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Tableau 13: Composition chimique des coquilles des mollusques de l’Oued Sarrat 

 

Tableau 14: Composition chimique des coquilles de mollusques actuels de l’Oued Sarrat 

 CaO% Al2O3 

% 

MgO 

% 

CO2% Fe2O3% SO3% SiO2% H2O% TiO2% 

Xerosecta 

cespitum 

47,53 0,56 0 35,74 3,72 0 10,93 0 1,52 

Cernuella 

virgata 

46,52 1,88 0 34,15 2,52 0 14,64 0,28 0 

Eobania 

vermiculata 

45,30 0,91 0 34,37 0,68 0 18,74 0 0 

Helix 

melanostoma 

43,55 0,74 0 33,72 0 0 21,98 0 0 

Sphencterochi

la beitica 

46,55 5,29 0 32,91 2,11 0 13,14 0 0 

Rumina 

decolata 

49,62 2,24 0 36,05 0 0 12,09 0 0 

Unio 

ravoisarie 

50,18 6,51 2,31 33,47 5,32 0 2,21 0 0 

 

 

 

CaO % Al2O3 % CO2 % Fe2O3 % SiO2 % MgO% 

  Xerosecta cespitum 53.53 3.74 37.17 0.12 5.45 0 

Cernuella virgata 51.60 3.31 36.21 3.86 5.01 0 

 Eobania vermiculata 49.21 3.87 33.61 4.27 9.05 0 

Helix melanostoma 48.84 1.07 36.95 4.79 5.73 0 

Sphencterochilla 

beitica 

52.29 3.33 36.72 6.88 0.00 0 

Rumina decollata 56.16 1.31 42.38 0.16 0.00 0 

Unio ravoisieri 52.50 5.05 34.65 3.66 0.00 0 
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Analyse des sédiments 

Les résultats présentés dans le tableau 15, reflètent clairement l’origine silico-calcitique et 

détritique des sédiments avec des pourcentages excédant les 90%  pour cette fraction.    

Couplées aux proportions très faibles en Al2O3, environ 3%, toutes les données militent en 

faveur d’un milieu fluviatile ou le vannage hydrique semble être peu favorable à la 

sédimentation de la fraction ultrafine des minéraux argileux. Le chimisme continental est 

clairement attesté par l’absence de magnésium dans tous les sédiments analysés :teneur en 

MgO=0, (Tableau 15). 

Tableau 15: Composition chimique des argiles d’Oued Sarrat 

 

Conclusion et discussion 

Sans prétendre être affirmatives, dans l’absence des traceurs géochimiques appropriés et 

d’analyses fines (O18, C13, Br, Bo, Sr..), les données du traçage minéralogique et géochimique 

effectuées sur les sédiments et sur les tests, convergent pour prédire l’établissement des 

conditions paléoécologiques et du paléoenvironnement, imputables à un milieu de dépôt  

fluviatile, d’assez haute énergie où la fraction ultrafine des minéraux argileux fait 

remarquablement défaut. L’absence d’indicateurs du chimisme marin tel que le magnésium 

que ce soit dans les sédiments ou dans les tests d’organismes, enregistre la contribution quasi-

totale d’eaux météoriques continentales sans aucune influence marine. Un tel environnement 

est cependant affecté par des épisodes d’aridification intermittentes comme cela est attesté par 

la présence de minéraux évaporitiques tel que le gypse dans le cas où ce dernier s’avère non 

diagénitique.   

 

 

 

 

CaO % Al2O3 % CO2 % Fe2O3 % SO3 % SiO2 % MgO% 

OS1 35.85 0.85 26.96 5.17 2.14 27.49 0 

OS2 35.38 2.94 26.87 4.84 1.63 27.05 0 

OS3 35.64 3.51 26.78 8.10 - 25.25 0 

OS4 41.66 - 32.68 5.98 - 18.98 0 
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B/ Observations préliminaires taphonomique : 

 

Weathering  

 

Figure 50: Trace de Weathering  sur un ossement d’un microvertébré du site d’Oued Sarrat 

Digestion + racines 

 

Figure 51: Digestion modérée + racine sur une vertèbre d’un mirovertébré du site de l’Oued 

Sarrat 
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Digestion extrême 

 

 

Figure 52: Digestion extrême sur une vertèbre caudale d’un rongeur du site de l’Oued Sarrat 

Discamation 

 

 

Figure 53: Discamation sur un os long d’un microvertébré du site de l’Oued Sarrat 
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Trace de Manganèse  

 

 

Figure 54: Trace de Manganèse sur des ossements de microvertébrés du site de l’Oued Sarrat 
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Piétinement 

 

 

Figure 55: Trace de piétinement sur des ossements d’un microvertébré du site de l’Oued 

Sarrat 

Racine + corrosion 

 

 

Figure 56: Traces des racines + corrosion sur des ossements de microvertébrés du site de 

l’Oued Sarrat 
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Chapitre VIII : Conclusion générale 
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Conclusion générale 

L’étude des microvertébrés provenant du site de l’Oued Sarrat est la première réalisée en 

Tunisie, en utilisant les différentes méthodes de systématique, de biochronologie, de 

taphonomie et de paléoécologie sur plusieurs groupes, les rongeurs, les amphibiens, les reptiles 

et les poissons.  

Sur le plan systématique  

Cette faune étudiée de l’Oued Sarrat, s’est avérée assez abondante groupées en une vingtaine 

de taxons identifiés. 

Les ossements des microvertébrés récoltés sont nombreux et nous avons pu récolter plus que 

10 milles pièces. D’après les observations, les analyses et les mesures morphométriques, 

réalisés sur ce matériel faunique, nous avons pu identifier 24 espèces classées en 9 rongeurs 

(Mus aff. spretus, M. cf. hamidae, Paraethomys rbiae, Praomys sp. , Meriones sp., Dipodillus 

(Gerbillus) compestris, Eliomys sp., Arvicanthis sp. et Dendromus sp.), 3 espèces d’anours 

(Discoglossus pictus, Bufo mauritanicus et Pelophylax saharicus), 1 chelonien (Emys 

sp./Mauremys sp.), 8 squamates  [2 lezards (Eumeces sp., Lacertidae indet. De petite taille ), 2 

morphotypes des colubridés (Macroprotodon sp. et Hemorhois sp.), 1 espèce de Colubridae 

s.l.  (Coronella sp./Telescopus sp.), 2 Natricidae (Natrix natrix et N. maura), 1 vipéridae 

(Macrovipera/Daboia sp.)], 1 espèce de Eryciné (Boidae) 1 seule espèce de poisson d’eau 

douce appartenant à la famille des Cyprinidés et aux genre Barbus ; et 1 seule espèce d’oiseaux 

appartenant à la famille des Passériformes. 

Sur le plan stratigraphique  

La biochronologie de la série de l’Oued Sarrat a été réalisée à partir de la répartition verticale 

des espèces marqueurs de microvertébrés ainsi que l’association de toute la faune récoltée.  

L’espèce index Paraéthomys rbiae possède une occurrence ne dépassant pas la limite 

Pléistocène inférieur-Pléistocène moyen dans tous les sites Nord-africains. L’association de 

cette espèce avec les deux genres Eliomys et Meriones (apparus au Nord d’Afrique vers la base 

du Pléistocène moyen) indique que le site est daté: base du Pléistocène moyen, environ 

700milles ans, correspondant à la base du chron normal Brunhes. 

Une étude paléomagnétique réalisée sur des échantillons du site a révélé que la polarité est 

normale (N), donc ceci concorde bien avec les résultats obtenus par les méthodes 

biochronologiques. 
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Sur le plan paléoenvironnement 

Au début du Pléistocène moyen, la présence de plusieurs espèces des microvertébrés qui 

dépendent à un milieu aquatique pour leurs survis, comme l’espèce Natrix maura, l’espèce 

Discoglossus pictus et les poissons d’eau douce de la famille des cyprinidés, indiquent que la 

région d’Oued Sarrat présentait à l’époque un milieu recouvert des marécages voir un paléolac 

alimenté par des chenaux et des oueds, et ceci est confirmé par la présence des restes des 

hippopotames (qui sont des macrovertébrés qui dépendent aussi à une surface aquatique 

permanentes pour leurs survis).      

Les analyses minéralogiques et géochimiques ont montré que ces sédiments ont été déposés 

dans un milieu d’assez forte énergie très probablement fluviatile ou le vannage hydrique semble 

être peu favorable à la sédimentation de la fraction ultrafine des minéraux argileux et que ce 

milieu subissait par moments des conditions d’aridité favorables à la formation des minéraux 

évaporitiques. Le chimisme continental est clairement attesté par l’absence de magnésium dans 

tous les sédiments analysés. 

Sur le plan paléoclimat  

La présence des restes fossiles des espèces des genres Bufo, Pelophylax, Discoglossus, Natrix 

et les espèces d’affinité tropicale comme Arvicanthis sp., Dendromurinae et Ericinae dans les 

sédiments d’Oued Sarrat indique qu’à l’époque cette région à évolué sous un climat plus 

humide et plus chaud qu’aujourd’hui et la pluviométrie dépassait 1500 mm/an (la région 

d’Oued Sarrat appartient aujourd’hui à l’étage bioclimatique semi-aride dont la pluviométrie 

annuelle varie entre 500 et 600 mm et une température annuelle moyenne entre 16 et 17 °c). 
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Annexes I : Les mesures effectuées sur les molaires des rongeurs. 
 

Tableau des mesures des molaires du genre Mus ; 

Num L M1 lM1 

1 1.902 1.162 

2 1.8 1.177 

3 1.879 1.238 

4 1.803 1.104 

5 1.854 1.177 

6 1.888 1.194 

7 1.985 1.191 

8 1.955 1.197 

9 1.957 1.226 

10 1.945 1.243 

11 1.791 1.154 

12 2.097 1.27 

13 1.711 1.122 

14 1.911 1.14 

15 1.851 1.136 

16 1.834 0.934 

17 2.017 1.244 

18 1.978 1.175 

19 2.078 1.253 

20 2.168 1.223 

21 1.911 1.17 

22 1.966 1.133 

23 1.886 1.123 

24 1.87 1.11 

25 1.968 1.213 

26 1.899 1.167 

27 2.04 1.15 

28 2.1 1.2 

29 1.834 1.199 

30 2 1.127 

31 / / 

32 1.82 1.08 

33 1.923 1.126 

34 2.05 1.25 

35 1.844 1.134 

36 1.971 1.171 

37 1.853 1.203 

38 1.889 1.142 

39 2 1.185 

40 1.82 1.1 

41 2.06 1.24 
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42 2.003 1.245 

43 1.777 1.09 

44 1.68 1.02 

45 1.818 1.151 

46 1.74 1.093 

47 1.69 1.143 

48 1.95 1.119 

49 1.83 1.15 

50 1.744 1.129 

51 1.923 1.164 

52 2.018 1.2 

53 1.908 1.145 

54 1.826 1.136 

55 1.959 1.213 

56 1.966 1.185 

121 1.81 1.092 

122 1.943 1.198 

123 1.733 1.098 

124 1.957 1.181 

125 1.875 1.072 

126 1.812 1.218 

127 1.874 1.125 

128 1.819 1.216 

129 / 1.204 

Moy. 1.901 1.162031 

 

Num Lm1 lm1 

57 1.736 0.996 

58 1.523 0.958 

59 1.586 0.888 

   

60 / / 

61 1.498 0.948 

62 1.574 0.973 

63 1.592 0.945 

64 1.542 0.937 

65 1.56 0.92 

66 1.662 1.016 

67 1.546 0.905 

68 1.716 1.035 

69 1.701 1.025 

70 1.635 0.955 

71 1.695 0.926 

72 1.63 0.98 

73 1.49 0.889 

74 1.648 0.987 
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75 1.487 0.91 

76 1.515 0.936 

77 1.666 1.021 

78 / / 

79 1.575 0.967 

80 1.58 1.009 

81 1.587 0.967 

82 1.593 0.974 

83 1.608 0.914 

84 1.501 0.912 

85 1.536 0.938 

86 1.566 0.917 

87 1.525 0.893 

88 1.611 0.976 

89 1.563 0.981 

90 1.655 0.978 

91 1.564 0.921 

92 1.565 0.912 

93 1.57 1 

94 1.6 0.9 

95 1.549 0.973 

96 / / 

97 1.64 0.974 

98 1.642 0.985 

99 1.665 1.025 

100 1.674 0.967 

101 1.536 0.928 

102 1.654 0.991 

103 1.556 0.982 

usée 104 1.434 0.822 

105 1.635 0.996 

106 1.604 0.981 

107 1.51 0.934 

108 1.578 0.957 

109 1.638 0.964 

110 1.612 0.992 

111 1.702 1.027 

112 1.634 0.998 

113 1.595 0.924 

114 1.549 0.897 

115 1.606 0.964 

116 1.587 0.916 

117 1.621 0.947 

118 1.458 0.849 

119 1.64 0.945 

120 1.643 0.876 
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130 1.686 1.047 

131 1.777 1.056 

132 1.68 1.022 

133 1.52 0.997 

134 1.609 0.959 

135 1.611 0.964 

136 1.667 1.036 

137 1.531 0.971 

138 1.53 0.948 

139 1.423 0.868 

140 1.583 0.981 

141 1.4 0.905 

142 1.663 1.036 

143 1.667 1.017 

Moy. 1.593467 0.959067 

   

 

 

Arvicanthis   
M1   

Num. LM1 lM1 

1 3.24 2.42 

2 3.12 2.25 

3 3.2 2.34 

4 3.13 2.22 

5 3.12 2.29 

6 2.97 2.16 

7 2.91 2.2 

8 3.18 2.2 

21 3.31 2.31 

22   

23 3.23 2.22 

24 3.01 2.34 

Moy. 3.129091 2.268182 

   

 

Paraethomys  
M1   

Num. LM1 lM1 

1 3.01 2.25 

2 3.08 2.14 

3 2.8 2.11 

4   

5 3 2.14 
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6 2.7 2 

7 2.57 2 

8 3.05 2.17 

9 3.04 2.01 

27 2.83 2.06 

28 2.9 2.01 

Moy. 2.898 2.089 

   

 

 

 Num LM2 lM2 

 1 1.236 0.977 

 2 1.219 0.916 

 3 1.121 0.994 

 4 / / 

 5 1.344 1.06 

 6 1.262 0.984 

 7 1.317 1.046 

 8 1.28 0.998 

 9 1.265 1.027 

 10 1.264 1.015 

 11 1.492 1.067 

 12 1.227 0.976 

 13 1.448 1.165 

 14 1.28 0.976 

 15 1.199 0.966 

 16 1.256 1.036 

 17 1.308 0.981 

 18 1.283 0.967 

 19 1.178 0.905 

 20 1.244 1.02 

 21 1.221 0.936 

 22 1.312 0.999 

 23 1.123 0.991 

 24 1.261 1.028 

 25 1.325 1.059 

 26 1.281 0.972 

 27 1.178 0.929 

 28 1.244 1.024 

 29 1.344 1.118 

 30 1.265 1.004 

 31 1.291 0.996 

 32 1.332 1.101 

 33 1.211 1.035 

 34 1.21 0.936 
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 35 1.328 0.904 

 36 1.37 0.965 

 37 1.284 0.976 

 38 1.295 1.02 

 39 1.198 0.883 

 40 1.316 1.021 

 41 1.276 0.975 

Moyenne   1.2722 0.9987 

 

Num Lm2 lm2 

42 1.103 0.942 

43 1.131 0.959 

44 1.075 0.945 

45 1.113 0.963 

46 1.008 0.845 

47 1.112 1.011 

48 1.109 0.935 

49 1.173 0.965 

50 1.248 1.051 

51 1.131 0.976 

52 1.082 0.958 

53 1.131 0.9 

54 1.114 0.903 

55 1.179 0.885 

56 1.03 0.93 

57 1.226 0.981 

58 1.042 0.918 

59 1.048 0.992 

60 1.285 0.905 

61 1.093 0.943 

62 1.068 0.934 

63 1.183 1.017 

64 1.086 0.939 

65 1.129 0.931 

66 1.158 0.946 

67 1.006 0.894 

68 1.215 1.002 

69   
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Annexes II : Analyse minéralogique et géochimique  

 

Compositions chimiques (Wt%). 

Oxyde Mesuré Calculé Différence 

======= ====== ======= ========== 

CO2 .00 34.65 .0 

Al2O3 .00 5.05 .0 

SiO2 .00 4.13 .0 

CaO .00 52.50 .0 

Fe2O3 .00 3.66 .0 

Total .00 100.00 
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Compositions chimiques (Wt%). 

Oxyde Mesuré Calculé Différence 

======= ====== ======= ========== 

H2O .00 .67 .0 

CO2 .00 32.68 .0 

SiO2 .00 18.98 .0 

CaO .00 41.66 .0 

TiO2 .00 .02 .0 
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Compositions chimiques (Wt%). 

Oxide Meas. Calcul. Difference 

CO2 .00 32.91 .0 

Al2O3 .00 5.29 .0 

SiO2 .00 13.14 .0 

CaO .00 46.55 .0 

Fe2O3 .00 2.11 .0 

Sum .00 100.00 
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Annexe III : Les publications du site d’Oued Sarrat : 

1- Annexe III-Article 1 
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2- Annexe III-Article2 :   
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3- Annexe III-Article 3 : 
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4- Annexe III-Article 4 :
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