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Résumé

Les études gîtologiques comparées de deux placers français à silice ultrapure pour l’électrométallurgie du silici
ferro-silicium de classe européenne, les gisements de Boudeau en Dordogne et de Thédirac dans le Lot, montren
similitude en ce qui concerne les sources potentielles et le mode de transport des galets de quartz, tandis qu’un même
de karstification sous couverture comme facteur déterminant dans la formation des gisements est observé. La princi
rence réside dans le nombre d’étapes nécessaires à la constitution du piège. Cette étude comparative a permis la
de modèles dynamiques pour la genèse de ces concentrations économiques.Pour citer cet article : L. Désindes et al., C. R.
Geoscience 337 (2005).
 2005 Académie des sciences. Publié par Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

French high-purity silica placers: comparative gitologic study. The comparative study of two French high-purity sili
placers of European class suitable for the electrometallurgy of silicon and ferrosilicon, located at Boudeau and Thé
the Dordogne and Lot departments respectively, indicates strong similarities as regards the sources and the transp
quartz, as well as a same process of undercover karstification as a determining factor in the formation of the deposits.
difference lies in the number of the stages necessary to the formation of the trap. This comparative study allows the co
of dynamic models for the genesis of these economic quartz concentrations.To cite this article: L. Désindes et al., C. R.
Geoscience 337 (2005).
 2005 Académie des sciences. Publié par Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction and geologic context

The metalloid element silicon is a component
many current consumer products. The main ore of
con is quartz, with a minimum purity of 99 wt% SiO2.
In France, two main types of deposit are mined: p
mary veins and detrital accumulations. The latter
the most profitable deposits, for three main reaso
extraction is facilitated by unconsolidated nature
the ore, its limited need for processing, and its optim
physical and chemical properties. To guide prosp
tion works, a sedimentological and structural comp
ative study as well as a search for the primary sourc
the pebbles were therefore undertaken for the Boud
(Dordogne department) and the Thédirac (Lot dep
ment) deposits, which are among the biggest Europ
class deposits in France. The studied zones are
calized on the border of the French Massif Cen
(Fig. 1) and are covered by the sheets of Thivi
[6] and Puy-l’Évêque[1] of the Geological Map o
France at 1:50 000. Mesozoic rocks are mostly litto
in origin with a greater marine influence in the sou
ern zone. These areas finally emerged at the en
the Late Cretaceous. During the Cenozoic, the
zones were the site of discontinuous formation of la
quantities of autochthonous regoliths, and deposi
of their allochthonous equivalents derived from t
Massif Central and from the Pyrenees, with two p
riods of remarkable contributions, namely the Eoce
and Oligocene. The high-purity silica placers are
cated in these detrital sets, dated[1,2] or reinterpreted
[5] as Oligocene. Tectonic studies have shown t
in this region, deformation was particularly promine
between the Early Eocene and the Oligocene, i.e.
ing the Pyrenean orogeny[3,4].

2. Comparative study of the high-purity silica placers

The Boudeau deposit consists of a 10- to 50
thick accumulation of quartz blocks, cobbles, a
pebbles in a reddish, sandy to sandy-argillaceous
trix, forming beds of less than a metre to seve
metres thick, alternating with sandy beds conta
ing almost no pebbles. These intervals are loc
finely structured and show cross beddings (Fig. 2B).
These primary depositional structures are well p
served only in the upper parts of the thickest secti
of the deposit. They give way to almost vertical, mo
or less curved secondary structures, a metre or m
apart, and to lobate or pocket-like features (Fig. 2F) at
the base of the deposit and its less thick extensi
Working faces display numerous faults with reve
(Fig. 2E) and normal geometry. These brittle stru
tures do not show a preferential strike and are ra
continuous from one bench to the next. They are g
erally marked by an alignment of gravels, which
not show any fracturation.

In Thédirac, the detrital formation accumulated
more than 20 m. The sedimentary structures and
morphology of the beds are identical and are most
ten preserved (Fig. 2D), except for rare zones slightl
disturbed presenting secondary figures identical to
Boudeau ones. N0◦E, N100◦E and N150◦E subver-
tical faults with weak normal or opposite geome
affect the working face in a continuous way (Fig. 2G).

At the top of the Boudeau deposit, large co
structures filled with orange brown argillaceous sa
devoid of pebbles and cutting into the underlying ho
zons are observed (Fig. 2A). The bedrock is sporadi
cally revealed by the presence of scattered limes
‘teeth’ of a few to ten metres in diameter and from
up to more than 20 m high, or floating blocks seve
metres in size, disconnected from their roots wit
the detrital formation (Fig. 2A). It is constituted by
oolithic and bioclastic limestones. The gravel form
tion becomes progressively more argillaceous at
limestone contact. The transition from the detrital f
mation to the limestone is characterized by a ven
of wine-coloured or variegated plastic clays, from te
of centimetres to metres in thickness. It has a she
structure, with thin lenses bounded by slickensid
nearly vertical on the flanks of the limestone ‘teet
they become distinctly multidirectional at the top. B
yond this argillaceous zone, a more or less penetra
whitish, powdery weathering rim develops in som
places at the expense of the limestone; it is compo
of ‘chalky’ oolites and/or silts.

The Thédirac deposit, in the beginning of
mining, gives only little information about lime
stone bedrock. It is composed of micrites or dolom
crites [1]. The argillaceous weathering veneer is n
present and the geometry of the bedrock seems t
less irregular.
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3. Gitologic interpretations

3.1. Sources and depositional conditions
Recent works on the different siliceous occurren

in the basement, combined with sedimentologi
studies suggest that the mobilizates of the Low
(mainly) and the Upper Gneiss Unit constitute t
main source of pure pebbles for Boudeau[5] and
Thédirac[2] (Fig. 1). The kinds of sedimentary struc
tures, the weak dispersion pattern obtained fr
palaeocurrents, and the very low rate of preserva
of fine-grained flood deposits, are typical of braid
stream deposits.

3.2. The trap
In Boudeau, the panels with vertical pebbles a

the destruction of primary structures suggest rewo
ing by natural undermining. This seems to have b
caused by a progressive dissolution of the bedro
as evidenced by the limestone pinnacles draped
residual silty-argillaceous envelope, and the float
blocks. This particular type of subsurface weath
ing is known as cryptokarstic corrosion[10,14]. It
leads to the development of depressions into which
overlying formation progressively sinks, producing
readjustment, and a destruction of primary sedim
tary structures in the detrital horizons. The vario
examples of collapse structures observed are c
monly found in such a situation.

In Thédirac, undermining structures are absent,
the bedrock seems to be irregular. Astruc[1] tenta-
tively explains this peculiarity by indicating that th
gravel formation came in filling from an erosion cha
nel whose sides and bottom were shaped by for
karstifications. In complement, Salomon and Ast
[14] described the Eocene formation of cryptokar
under siderolithic cover before the deposit of the Sa
Denis–Catus Formation. The exokarst would thus h
been used as a guide and a receptacle for detrital
ing. Be its influence direct as in Boudeau or indirect
in Thédirac, cryptokarstic corrosion seems to con
tute a determining process in the genesis of high-pu
silica placers.

Tectonics seems to have a minor role in Boud
[5]. Faults observed in Thédirac show very little a
parent displacements along probably pre-existing
continuities. These accidents could allow a localis
deepening of the economic formation, without hav
a determining role.

4. Dynamic models in regional context and
conclusions

Our observations suggest the following dynam
model for the formation of these economic accum
lations.

It is necessary to have as a starting point a sou
of high-purity quartz. Metamorphic rocks seem
be the best candidates. Next there has been a
centration of the mobilizates by differential meteo
weathering of the metamorphic rocks. In a third sta
eustatic and/or tectonic activity, probably Oligocene
age, generated a topographical slope that led to s
ping of the alterites, and energetic transport (cla
with impact scars) of a coarse-grained load in ma
braided rivers. Finally, accumulations of economic
terest were made possible at the deposition site
a conjunction of conditions that were favourable
cryptokarstic corrosion: bedrock lithology, structu
setting, and climatic conditions. In Thédirac, Eoce
would have been characterized by a first detrital con
bution and an important weathering phase respons
of an undercover karstification. The Oligocene per
would then have seen the exhumation of this cr
tokarst and the filling of the depression formed b
new fluviatile spreading.

In terms of exploration, this model of ore form
tion has enabled the identification of potential targ
in Boudeau, which are currently being evaluated
geophysical methods.

1. Introduction

Le silicium métal intervient dans la fabricatio
de nombreux produits de consommation courante
principal minerai de silicium est la silice sous sa for
la plus répandue, le quartz, dont la pureté minim
doit être de 99 poids % SiO2. Deux grands types d
gisements sont exploités en France : des gisem
primaires hydrothermaux ou pegmatitiques[12] et des
gisements secondaires correspondant à des accu
tions de galets de quartz. Ces derniers sont les
rentables du fait d’une exploitation facilitée par le c
ractère meuble du minerai, d’un traitement rédui
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Fig. 1. Carte géologique simplifiée des zones d’étude, basée sur la carte géologique de France au 1:1 000 000, 6e édition.

Fig. 1. Simplified geological map of the study areas, based on the 1:1 000 000 Geological Map of France, 6th edition.
es à
e et
ui-
ants
Bou

cu-
les
te d
de

elle
ents
tion
uire
édi
sur

as-
et

à

nti-
aux
avec
, dont
et au
onti-
ion
n à la
risée
ne
de propriétés physiques et chimiques optimales du
une présélection naturelle par altération météoriqu
transport, conduisant à l’élimination des discontin
tés chimiques et mécaniques. Les deux plus import
placers exploités en France sont les gisements de
deau en Dordogne et de Thédirac dans le Lot.

Cependant, la situation actuelle devient préoc
pante pour les producteurs de silicium, qui voient
ressources s’épuiser dans un marché qui augmen
5 % par an. Il devient donc urgent de découvrir
nouveaux gisements. Comme pour n’importe qu
ressource minérale, trouver de nouveaux gisem
implique de connaître leurs mécanismes de forma
en étudiant des sites en exploitation, pour en déd
des guides de prospection pertinents. Une étude s
mentologique et structurale a donc été entreprise
ces deux gisements de classe européenne.
-

e

-

2. Géologie régionale

Les zones d’étude se situent en bordure du M
sif central, la première au nord-est de Périgueux
la seconde, plus distale, au nord de Cahors (Fig. 1).
Elles sont couvertes par les feuilles Thiviers[6] et
Puy-l’Évêque[1] de la carte géologique de France
1:50 000.

Au nord, les dépôts sédimentaires, d’abord co
nentaux au Lias, sont restés globalement littor
durant tout le Jurassique et le Crétacé supérieur,
une alternance de phases marines transgressives
les plus importantes sont enregistrées au Toarcien
Turonien, et de phases régressives à influences c
nentales[6]. Cette zone subit sa première émers
dès le Jurassique supérieur et sa dernière émersio
fin du Crétacé supérieur. La zone sud est caracté
par une plus forte contribution marine, du fait d’u
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position plus éloignée du socle[1,2]. Durant le Cé-
nozoïque, et de manière discontinue, les deux zo
sont le siège de la formation de quantités importan
d’altérites autochtones et du dépôt quasi-continu
leurs équivalents allochtones en provenance du Ma
central et des Pyrénées, avec deux périodes d’ap
remarquables, l’une éocène et l’autre oligocène.
placers à silice ultrapure sont situés dans ces
sembles détritiques datés[1,2] ou réinterprétés[5]
oligocènes. Dans la zone sud, la formation détritiq
est connue sous l’appellation « formation de Sa
Denis–Catus »[1,2].

Sur un plan tectonique, les travaux ont montré q
les déformations ont eu lieu surtout entre l’Éocène
férieur et l’Oligocène, durant l’orogenèse pyrénéen
s’appuyant en partie sur le rejeu des accidents du s
hercynien[1–4,6,8,13].

3. Étude comparative des gisements de silice
ultrapure

Le gisement de Boudeau est constitué d’une ac
mulation verticale de 10 à 50 m de puissance de b
et galets de quartz dans une matrice sableuse à s
argileuse (kaolinites) rougeâtre, sous forme de
inframétriques à métriques alternant avec des lits
bleux pratiquement dépourvus de galets. Ces nive
sont parfois finement structurés et présentent de
tages obliques (Fig. 2B). L’éventail des directions d
courant mises en évidence à partir de l’orientation
tistique des galets, de leurs imbrications, desclusters
et de la géométrie des faisceaux suggère un distr
taire orienté N220◦E environ. Ces structures primair
de dépôt ne sont bien préservées que dans les p
supérieures des zones les plus épaisses du gise
et disparaissent totalement en fond d’exploitation
dans les zones les plus minces. Elles font place à
structures secondaires très verticalisées ou arqu
de fréquence métrique, et à des figures lobées
en poches (Fig. 2F). Des failles à géométrie invers
(Fig. 2E) et normale et des couloirs d’effondreme
verticaux dont les épontes ne sont pas décalées
également été observés. Ces structures cassant
plus souvent courbes, ne montrent pas de direct
préférentielles et leur continuité est rarement ass
d’un gradin à l’autre. Elles sont le plus souvent m
-

s
t

,

t
le

quées par un alignement des galets, qui ne sont ja
fracturés.

À Thédirac, la formation détritique fertile s’accu
mule sur plus de 20 m de puissance dans la zon
cours d’exploitation. Les structures sédimentaires
la morphologie des faisceaux sont identiques et
faitement conservées dans tout le gisement (Fig. 2D),
à l’exception de rares zones faiblement perturb
présentant des figures secondaires identiques à c
observées à Boudeau. L’éventail des directions
courants est principalement compris entre N160◦E et
N200◦E. Des failles N0◦E, N100◦E et N150◦E sub-
verticales à géométrie normale ou inverse, à faib
jeux apparents, affectent de manière continue le f
de taille (Fig. 2G).

Au sommet du gisement de Boudeau, des struct
décamétriques coniques, aux flancs très redress
comblées par des sables rubéfiés dépourvus de g
viennent entailler les niveaux sous-jacents (Fig. 2A).
En périphérie de ces cônes, la formation à galets
sente des évidences d’effondrement, avec bascule
de panneaux plurimétriques pouvant atteindre 7◦.
Ces cônes sont parfois beaucoup moins imposan
présentent des flancs peu redressés. Le substratu
révélé sporadiquement par la présence de « dents »
caires éparses, dont la taille varie de quelques mè
à une dizaine de mètres de diamètre pour 5 à plu
20 m de hauteur (Fig. 2C) et de blocs flottants ca
caires plurimétriques désolidarisés de leur racine
emballés dans la formation détritique (Fig. 2A). Il est
constitué par des calcaires oolithiques et bioclastiq
d’âge Bajocien supérieur à Bathonien moyen[6]. La
formation à galets devient de plus en plus argile
en se rapprochant du contact avec le substratum
transition avec les calcaires est caractérisée par
enveloppe d’argiles plastiques lie-de-vin ou versi
lores (smectites et kaolinites en proportions variabl
d’épaisseur décimétrique à métrique. Elle présente
structure en feuillets et lentilles, limités par dessli-
ckensides. Plutôt verticaux sur le flanc des « dent
calcaires, ces derniers deviennent nettement m
directionnels à leur sommet. Au-delà de cette z
argileuse, parfois discontinue, se développe, aux
pens des calcaires, une frange d’altération plus
moins pénétrative, blanchâtre et pulvérulente, com
sée d’oolites « crayeuses » et/ou de silts. Ces obse
tions ont également été réalisées à l’échelle régio
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Fig. 2. Les placers à silice ultrapure de Boudeau et de Thédirac. (A) Vue du gisement de Boudeau : chaque gradin mesure 1,5 m en
La ligne délimite les dolines estimées quaternaires. Les cercles indiquent les pointements calcaires. Le détail montre un bloc flotta
dont les contours sont corrodés. (B) Boudeau, litages obliques dans les niveaux fins. (C) Pinacle de calcaire corrodé et enveloppe argileu
(D) Thédirac, litages obliques, niveaux fins et grossiers. (E) Failles à géométrie inverse. (F) Figure de typecollapse. (G) Vue du gisement de
Thédirac : chaque gradin mesure 1,5 m environ. Les traits et les flèches montrent la trace et les jeux apparents des failles sur le fro
Il est possible de voir un niveau d’inondation légèrement basculé.

Fig. 2. Boudeau and Thédirac high-purity silica placers. (A) View of the Boudeau deposit: each bench is about 1.5-m high. The
delimits dolines considered Quaternary. Open circles indicate limestone outcrops; detail shows a floating, subsided block with
edges. (B) Boudeau, cross-beddings in fine-grained horizons. (C) Pinnacle of corroded limestone and argillaceous veneer. (D) Thédirac,
cross-beddings, fine and coarse-grained horizons. (E) Faults with reverse geometry. (F) Collapse-type feature. (G) View of the Thédirac de-
posit: each bench is about 1.5-m high. Lines and arrows show the trace and the apparent displacements of faults in the working fac
see an inundation level slightly rocked.
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dans des gisements satellites et à la faveur de tra
routiers[5].

Le gisement de Thédirac, encore en début d
ploitation, n’a livré que peu d’informations sur
substratum calcaire, si ce n’est la présence de quel
« pointements », de dimension similaire à ceux
Boudeau. Il s’agit de calcaires micritiques à dolomic
tiques d’âge Portlandien[1]. Il n’existe aucune frange
d’altération argileuse au contact des calcaires e
géométrie du substratum semble moins irrégulière

4. La source des galets et le mode de transport

Dans les deux exploitations, les galets et les bl
sont très majoritairement siliceux. Ils ont un diamè
plus important à Boudeau (de 30 à 400 mm, 80 mm
moyenne) qu’à Thédirac (60 mm en moyenne). Le
gré d’émoussé des galets est plus élevé à Thédira
présentent très souvent des traces de chocs acq
durant le transport. La matrice sablo-graveleuse
plus grossière à Boudeau, avec un diamètre mo
des éléments de 3 mm, contre moins de 2 mm
Thédirac. Ces différences morphométriques s’ex
quent par le caractère plus proximal du système
Boudeau par rapport aux sources potentielles. Les
ractéristiques macroscopiques et microscopiques
quartz des deux gisements sont fortement similai
Des travaux sur les différentes occurrences siliceu
situées dans le socle, en amont des gisements
permis de distinguer cinq types principaux : les
lons de quartz hydrothermaux, les quartz pegm
tiques, les quartzites, les exsudats métamorphiqu
les filons de basse température, de type brèches
toniques hypersilicifiées. Les investigations et les
pologies macroscopiques et microscopiques ont m
tré que les exsudats contenus dans les unités
rieure (surtout) et supérieure des gneiss du Sud lim
sin (Fig. 1) semblent constituer la principale sour
des galets de Boudeau[5] et de Thédirac[2], tandis
que les filons ne représentent que des sources a
soires.

Le mode de transport a été identique dans les d
zones. Les différentes figures sédimentaires observ
la faible dispersion des paléocourants déduits e
faible taux de préservation des dépôts fins d’inon
tion, sont caractéristiques de dépôts de cours d’ea

tresse.
s

s

t

t
-

-

,

5. Caractérisation du piège

À Boudeau, la formation de couloirs de galets v
ticalisés et l’effacement des structures primaires s
caractéristiques d’un remaniement par soutirage.
dernier semble être provoqué par une dissolution
gressive du substratum, dont les pinacles calca
drapés d’une enveloppe argilo-silteuse résiduelle
les blocs flottants sont les témoins. Ce type particu
d’altération sous couverture est connu sous le nom
corrosion cryptokarstique[10,14]. Il conduit au déve-
loppement de dépressions dans lesquelles la forma
de couverture s’enfonce progressivement, provoq
un réajustement et une destruction des structures
mentaires primaires et conduisant à l’apparition d’u
morphologie du substratum faite de dômes et de cr
très irrégulière et d’échelles variables[5]. Les diffé-
rentes figures de typecollapse et les failles à géométri
normale et inverse se rencontrent fréquemment d
un tel contexte. Ce processus d’altération est am
fié dans les zones caractérisées par une dispos
structurale propice à la concentration et à la cir
lation des fluides de nappes alluviales. La surf
enveloppe des points culminants de la formation fer
en demi-dôme et la nette divergence des circulat
endokarstiques actuelles[5] montrent que Boudeau
constitué et constitue toujours une importante zon
drainage.

À Thédirac, les traces de soutirage sont très min
taires. Cependant, le substratum peu altéré en su
semble également assez irrégulier. Comment ex
quer alors conjointement la conservation des st
tures sédimentaires et le caractère irrégulier du s
stratum, laissant supposer une karstification sous
verture ? Astruc[1] répond en partie à cette questio
en indiquant que la formation à galets est venue
comblement d’un couloir d’érosion dont les flancs
le fond ont été façonnés par des karstifications
térieures. L’auteur ne précise pas la nature de
karstifications mais, compte tenu des apports dé
tiques et des grandes phases d’altération paléog
la karstification sous couverture semble très vrais
blable. En complément, Salomon et Astruc[14] ont
décrit, dans la région, la formation de cryptokar
éocènes sous couverture sidérolithique, puis certa
ment sous couverture des altérites crétacées, ava
dépôt de la formation de Saint-Denis–Catus. Ap
décapage par érosion fluviatile, ce karst aurait a
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Il est à noter que la zone de Thédirac est égalem
propice à la concentration des circulations des flui
de sub-surface, car elle s’inscrit dans une série
cuvettes synclinales d’axes NW–SE, elles-mêmes
crites dans un synclinorium quercynois[2].

Que son influence soit directe comme à Boude
ou indirecte comme à Thédirac, la corrosion cryp
karstique semble constituer un processus détermi
dans la genèse des placers à silice ultrapure.

Qu’en est-il maintenant du rôle de la tectoniqu
À Boudeau, elle ne semble avoir joué aucun rôle m
jeur [5]. Les failles observées à Thédirac (Fig. 2G)
sont l’expression du jeu ou du rejeu, durant l’orog
nèse pyrénéenne, d’accidents parfois plus anciens
déplacements apparents sont le plus souvent infér
au mètre. Ces petites failles proviendraient d’un lé
rejeu de discontinuités préexistantes du substratu
n’ont pas eu un rôle déterminant dans la formation
gisement.

Les structures coniques de Boudeau, suppo
quaternaires (tests palynologiques en cours), son
terprétées comme des dolines. Les cônes aux fl
très redressés sont caractéristiques de dolines
fondrement attestant une jonction avec un endoka
tandis que les cônes aux flancs peu redressés sont
de la dissolution des calcaires ou de phénomène
suffosion[7]. Ces structures en cône et la découve
de cavités plurimétriques en dôme au cœur de la
mation à galets à Boudeau indiquent que l’endokar
été actif après le dépôt et que son activité perdure
jourd’hui. Il a pu également jouer un rôle améliora
lors du dépôt, en permettant des surépaississem
localisés par effondrement de cavités endokarstiq
Astruc [1] a cartographié des dolines dans la zone
Thédirac à l’aplomb des calcaires et de la formatio
galets. Leur dispersion et les soutirages très loca
dans le gisement indiquent également une activité
l’endokarst.

6. Modèles dynamiques ramenés au contexte
régional

Pour le gisement de Boudeau, il était nécessair
disposer au départ d’une source de quartz de gra
pureté, les roches métamorphiques semblant êtr
meilleures roches mères. Ensuite est intervenue
t

s

s

concentration des exsudats de quartz par alternan
dépôts, re-mobilisations et altérations météoriques
férentielles successives, sous des climats paléoc
et éocènes très humides. Astruc[2] favorise égale-
ment cette hypothèse pour les formations à galet
Lot. Dans un troisième temps, une activité eustati
et/ou tectonique, probablement oligocène, a génér
gradient topographique à l’origine du décapage de
térites et du transport énergique (galets percutés
continu, d’une charge grossière dans de grands c
d’eau en tresse. L’apport massif a été facilité par
période de rhexistasie, avec des climats oligocè
plus arides[1,13]. Enfin, l’accumulation d’intérêt éco
nomique sur le lieu de dépôt a été rendue poss
grâce à une conjonction de conditions favorables
corrosion cryptokarstique, tardi-oligocène ou miocè
[5,11] : la lithologie du substratum, poreux, avec as
peu d’insolubles, le dispositif structural et les con
tions climatiques miocènes très humides. Ce proce
a été amplifié grâce à l’apport continu de matériaux
socle.

Pour le gisement de Thédirac, la période éoc
aurait été caractérisée par un premier apport d
tique suivi d’une importante phase d’altération d
terrains crétacés, à l’origine du développement d
karst sous couverture. L’Oligocène aurait alors
l’exhumation de ce cryptokarst et le comblement
la paléo-dépression ainsi formée par un nouvel ép
dage fluviatile. L’hypothèse d’un premier cryptoka
éocène peut également être proposée à Boudeau
tains auteurs en faisant état dans le Périgord[6,9,11].
Il est cependant difficile, par manque d’arguments
terrain, de trancher quant à la surimposition de d
épisodes d’altération cryptokarstique dans cette zo

7. Conclusions

Cette étude a permis de proposer un mécani
d’altération sous couverture, la corrosion cryptoka
tique, comme facteur déterminant, direct ou indire
dans la genèse des placers de silice ultrapure. E
également mis en évidence des similitudes et des
férences entre les gisements et permis d’affiner
guides de prospection. Des cibles potentielles ont
identifiées en Dordogne et une mission géophysi
est prévue pour valider le modèle de gîte. Les prem
travaux réalisés sur l’origine probable des galets
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quartz suggèrent que les exsudats de l’unité inférie
des gneiss du Massif central constituent l’essentie
gisement. Cette hypothèse est en cours de vérifica
par des méthodes géochimiques.
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