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Le massif de 1'Iti s 'étend, en Grèce continentale méridionale, 

en t re  l e  massif du Kiona e t  l a  vallde du Sperchios. Il constitue l e  versant 

sud, escarpé e t  difficilement accessible, du Sperchios ; au Sud, l e s  f a l a i se s  

calcaires  du Kiona l e  l imitent  brutalement. Vers l ' E s t ,  il e s t  relayé par  l e s  

monts aux formes douces du Kallidromon, tandis que vers l 'Ouest, il s 'abaisse 

progressivement vers l e s  col l ines  du Pinde or ien ta l .  

Le massif de L ' I t i  peut ê t r e  subdivisé en deux secteurs.  La 

région septentrionale comprend l e s  sommets l e s  plus élevés du massif, avec l e  

point  culminant du Pirgos (2153 m) , l e  Lakkomata (2116 m) , l e  Zembi (2092 m) , 
1'Iti (2116 m) pour ne c i t e r  que l e s  soinmets principaux. C'est  une région del 

hauts plateaux, d ' a l t i t ude  supérieure a 1600 m e t  inhabitée. La région méri- 

dionale, d 'a l t i tude  plus modeste (comprise entre  800 e t  1600 m) e s t  aussi  

plus peuplée e t  d'accès plus aisé .  

Du f a i t  de l 'a l ternance fréquente de te r ra ins  perméables e t  de 

t e r r a ins  imperméables, l e s  sources sont  t r è s  abondantes dans l e  massif, ce qui 

favorise grandement l a  végétation. Cela confsre donc a l a  région une touche 

relativement verdoyante qui tranche avec l ' aspec t  ar ide e t  désolé des massifs 

avoisinants. 

Cette région e s t  peu peuplée. Les vi l lages s'égrènent tout autour 

du massif, occupant parfois  des s i t e s  élevés sur l e s  flancs des montagnes. S i  

ces vi l lages sont occupés pendant l ' é t é  par l e s  habitants des plaines qui  

fu ien t  l e s  grosses chaleurs, pendant l 'h iver  i l s  sont presque désertés.  Les 

ressources en e f f e t  sont p lu to t  maigres. Dans l e s  champs concentrés autour 

des vi l lages poussent avec quelques d i f f i cu l t é s  : haricots ,  mais, tomates e t  

arbres f r u i t i e r s  (pommes de Pavl iani) .  En f a i t ,  l a  principale ressource de l a  

région r e s t e  l 'élevage des moutons e t  des chèvres. Leurs troupeaux parcourent 

pendant l ' é t é  l e s  hautes p ra i r i e s  de La région septentrionale du massif. 

Ils sont conduits par des bergers résidant  la une grande pa r t i e  de l 'année, 

accompagnés de leurs  chiens qui manifestent parfois  quelque agressivi té  envers 

l e  géologue esseulé dans ces montagnes. 



F I G U R E  2 

LES ZONES ~ S O P ~ Q U E S  DES H E L L E N ~ D E S  

zone béotienne 



LE massif e s t  d'aci Os peu f a c l l e ,  Longtemps 1 e.5 r o u t e s  I. ' o n t  

contourrié. Mais depu~s quelques annees dzs  v û i e s  nouvelles o n t  é t é  pe rcees ,  

permeLtant a i n s i  l ' a c c è s  des  régions l e s  p lus  reculées  e t  l e s  p l u s  é l evées ,  

Hélas, beaucoup de  ces  r o u t e s  ne son t  pas  enxretenues ; l i v r é e s  à l a  végéta- 

t i o n  e t  au ravinement, e l l e s  deviennent imprat icables  au bouc d 'un ou deux 

ans.  

Les travaux de J . H e  BRUNN (1 956) e t  J e  AUBOUIN (1 958% o n t  permis 

de séparer  dans l a 6 d i f l c e  des  Bellénides un domaine l n t e r n e  d ' u n  domaine 

externe ,  Le domaine i n t e r n e  e s t  essent ie l lement  c a r a c t é r i s é  p a r  une orogénèse 

précoce anté-Crétacë supér ieu r .  En o u t r e ,  ces  domalnes son t  subdivisés  en 

zones paléogêographiques qui correspondent à des  v a r i a t i o n s  d.e f a c i è s  d e  l a  

s é r i e  mésozolque. Ces v a r i a t i o n s  o n t  permis d ' é t a b l i r  une succession dans  l e  

temps e t  l ' e s p a c e  de r i d e s  e t  de  s i l l o n s  s s i n d i v i d u a l i s a n t  d u r a n t  l e  Secon- 

L e s  t ravaux success i f s  de P.  CELET (1 962) , J O  DERCOURT (19649 , 
1, GODFRIAUX 119651 e t  J. MERCIER (1966) on t  apporté de nombreuses p r é c i s i o n s  

s u r  c e t t e  zonéographie, Récemment une zone béotienne a pu ê t r e  d é f i n i e  à l a  

l i m i t e  des  zones . internes e t  externes  ( B o  CLEMENT, 1971 ; P ,  CELET e t  a l ,  

19761, La c a r t e  des  d i f f é r e n t e s  zones e s t  donnée en f i g u r e  2 .  

S ' a g i s s a n t  du terme de "zone subpélagonienne" d é f i n i e  par  J 

AUBOUIN (1957) e t  u t i l i s é e  depuis  par  de nombreux au teurs ,  il f i g u r e r a  dans 

mon t e x t e  lorsque  j e  c i t e r a i  c e s  d i f f g r e n t s  auteurs .  Cependant, G .  GUERNET 

(1971 1 a montré q u ' i l  e x i s t a i t  une s i m i l i t u d e  e n t r e  l e s  s é r i e s  mésozo~ques 

pélagonienne e t  subpél-agonienne en Eubée e t  l e s  régions  avois inantes  %cm- 

ment, J, FERRIERE 119761 a proposé de s u b s t i t u e r  aux notions de  zorie subpé- 

lagonienne les not ions  de zones isopiques maliaque e t  pélagonienne au niveau 

de lBOthryç ,  pour l a  période t r i a s i c o - j u r a s s i q u e ,  Des l e  T r i a s ,  l a  zone ma- 

l i a q u e  s a l n d i v i d u a l i s e  par  un s i l l o n  profond à c a r a c t è r e  océanique où prédo- 

mine des  sédiments pélagiques a l o r s  qu" l a  même époque l a  zone pélagonienne 

s e  comporte comme un haut-fond caractérisé par  une sédimentat ion n é r i t i q u e .  

En ce  qu i  concerne l ' appar tenance  aux d lve r ses  zones des s é r i e s  

reconnues dans l e  masslf de l ' I t i ,  j e  f e r a i  appel  à l a  nomenclature de 

J O  FERRIERE d é f i n i e  en Othrys ( f i g u r e  3 ) .  Les t e r r a i n s  t r i a s i co - ju rass fques  

s e r o n t  a t t r i b u é s ,  su ivan t  l e  cas, aux zones maliaque ou pélagonienne ; quant 

aux formations post-jurassiques, il. sera question de t e r r a i n s  t r a n s g r e s s i f s  

des  zones i n t e r n e s ,  
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Le massif de 1'Iti se s i tue ,  dans l e s  Hellénides, à l a  l imite  

des zones internes e t  des zones externes. En e f f e t ,  su r  un soubassement 

d ' a f f i n i t é  pindique etparnassienne vient  s e  superposer tou t  un ensemble 

d 'uni tés  allochtones appartenant aux zones béotienne, pélagonienne e t  peut 

ê t r e  maliaque (figure 3 ) .  Peu d'auteurs ont étudié l e  massif auparavant. 

I l  ava i t  été englobé dans l e s  travaux de P. CELET (1960, 1962) dans l e  

cadre de s a  thèse. Le secteur a é t é  cartographié par  l 'équipe de J. 

PAPASTAMATIOU (1967) qui a levé l e s  car tes  de Lamia, Amphissa e t  Sperchias 

au 1/50 000e. Plus récemment, l a  bordure occidentale du massif de 1'Iti 

a é t é  étudié par KOCH e t  NICOLAUS (1969) qui ont  dressé les  car tes  de 

Sperchias e t  de Karpenission au 1/50 000e. 

Des vi l lages e t  des sommets ont changé de nom au cour~des  der- 

nières  années. Afin de pouvoir retrouver l e s  correspondances dans l e s  car tes  

e t  l e s  travaux anciens, je donne i c i  l e s  deux noms : 

Gouritsa devient P y r a  

Dremi sa  I l  Panouryia 

Koukouvitsa II Kaloskopi 

Oeta II Iti  

Deux sommets portent l e  nom de Xerovouni dans l e  massif de 1'Iti. 

L'un se  trouve à 3 k m  au Nord-Ouest du vi l lage de Pavliani, l ' a u t r e  2 km 

à l 'Ouest du vi l lage de Kaloskopi. Dans l e  tex te ,  j 'appelerai  ce dernier 

Xerovouni de Kaloskopi. 

Le massif de 1'Iti désigne toute l a  région qui s 'étend ent re  l e  

Kiona e t  l a  val lée du Sperchios, tandis que l e  mont I t i  désigne l e  sommet 

coté 2116 m qui se  s i tue  à 5 km au Nord-Est du Pirgos, point culminant du 

massif. 

Enfin, anecdocte mythologique, a s e s t  au sommet du nlont Iti (Oeta 

en Grec ancien) que l a  ldgende veut que ElersuPB se s o i t  immoli sur un bucher 

après avoir endossé l a  tunique empoisonnde du centaure Nessus. A 2 km au 

Nord-Est de Pyra, au pied du Xerovouni, on peut d ' a i l l eu r s  encore voi r71es  

fondations e t  quelques fQts  de colonnes d'un p e t i t  temple *di6 à ce Dieu. 

Le nom de Pyra dérive en outre du nom grec ancien nupoa, desigant l e  feu. 
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LOCALISATION DES COUPES DANS LA SERIE DE LA ZONE DU PINDZ 



LA ZONE DU P I N D E  

-=i=-=-=-=-=-=-=- 

Dans l a  région envisag&e, les  terrains d 'aff ini té  pindique s'éten- 

dent a l'Ouest d'une ligne joignant Kastania a Kastriotissa (figure 4 ) .  On 

peut y reconnaitye des formations calcaires d'dge Jurassique supérieur-Crétacé 

basal e t  d'âge Crétacé moyen. On note égalemene l 'existence d'une épaisse série 

de flysch t e r t i a i r e  laissant parfois apparaftre son soubassement calcaire. 

J. AUBOUIN (1957) a défini au sein de l a  zone du Pinde une sous- 

zone ultrapindique, représentée dans l e  massif du Koziakas, e t  qui s e r a i t  l a  

part ie  l a  plus orientale du si l lon pindique. Cependant J. FERRIERE (1974 a) 

incl inerai t  plutôt en faveur d'une origine plus interne de l a  série du Koziakas. 

P. CELET (1962) a remarqué au niveau du massif du Vardoussia des 

séries doiit l e s  facies sont transitionnels entre ceux de 1& plate-forme du 

Parnasse e t  ceux du s i l lon du Pinde. Il a défini alors une sous-zone du 

Vardoussia, intercalée entre l es  zones du Parnasse e t  du Pinde. 

Enfin KOCH e t  NICOLAUS (1969), ayant btudié l a  bordure occidentale 

du massif de l ' I t i ,  ont placé l'ensemble des terrains y affleurant dans l a  

sous-zone ultrapindique. 

A) LE J U W S I Q U E  SUPERIEUR-CRETACE BASAL 

Les formations anté-tertiaires pouvant se rattacher a l a  zone 

du Pihde constituent sur l a  bordure Ouest du massif de 1'Iti l e s  chainons 

de llAetos e t  du Kotroni. La crCste déchiquetée e t  abrupte de l'Aetos se  

d6coupe a 2 km environ au N' de Néochorion tandis que l e  Kdtkoni es t  une 

barre calcaire rectiligne s'étendant non loin au N de Kastriotissa. 

1) Couee du sommet Sud de llAetos (coupe 1 f i q .  5)  --- -----------------,,----------------L--- ---- 
En recoupant d'ouest en E s t  l a  crdte de llAetos, on peut relever 

l e s  termes suiVmts, en s4kie inverse : 



Figure 5 
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(11 Des calcaires  gr19 OU berges, microbréchiques e t  mal Lités,  écrasant,  

sur l e  flyseh de Néochorion, un peu de r ad~oPar i t e s  rouges. Ils dessinent 

une tEre de p l i  à convexité eournée vers l 'Ouest+ 

(21  Un nnveau métrique de calcaires  roses à passées verdâtres,  microbréchi- 

ques, d k s p e c t  noduleux, Ce ca lca i re  e s t  r iche  en f i n s  débris dsEchinoder- 

mes, de LmelPibranches e t  d'Algues noyés dans un ciment de spa r i t e  assez 

f ine  . 

(39 Une épaisse s é r i e  (100 m] de calcaires  g r i s ,  microbréchiques, bien l i t é s  

en bancs de 10 à 50 cm, Dans ces caPcalres s ' i n t e rca len t  fréquemment des 

l l t s  s l l iceux centimétriques de couleur brune. A l a  surface des interbancs, 

des concentrations de débris de Pectens indéterminables sgobservent parfois .  

En lame mince, ces calcaires  nous montrent d'abondants débris anguleux 

d'organismes variés  cimentés par de l a  c a l c i t e  finement c r i s t a l l i s é e .  

(4) Des calcanres marneux roses e t  ver t s  c l a i r s ,  t r 6 s  f i n s  e t  Pi tés  en bancs 

épais de 5 cm envlron, Une matrice mlcritique englobe de f i n s  débris organi- 

ques a i n s i  qu'une abondante mrcrofaune de Calplonelles. L'échantillon 

W 75-46 a l i v r é  : 

Ca.lpionelPa alpina LORENZ (fréquentes, normales ou anguleuses] 

Crasslcollarla pa-rvula REMANE B t r G s  r a res )  

d%ge Tithonnque supérieur-Berriasien basal,  

L%chantlllon W 75-45 montre : 

Calpionella g r ,  e l l i p t i c a  (CADISCH) (formes moyennes) - 
Calpionella alplna LORENZ (fréquentes] 

Tintinnopsella carpathîca (MURGEANU e t  FILIPESCU) (hautes à 

c o l l i e r  typSques1 

Cette association e s t  deâge Berriasien infér ieur  (pa r t i e  supérieure). 

En poursuivant Pa coupe vers l ' E s t ,  on retrouve l e s  ca lca i res  

microbréchiques à s i l ex ,  puis l e s  calcaires  g r i s  mal l i t é s .  
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COUPE DU SOMMET NORD T)E L'AETOS (Coupe 2) 



21 Coupe du Sommet Nord de luAetos (coupe 2 ---- - ---- ~- ------------------------------ L-EA92-5L 

Cette coupe e s t  parâ l lë le  à l a  pricédente e t  se  s i t u e  à 500 m 

au Nord de ce l le -c l ,  E l l e  e s t  orientée W - E e t  passe par l e  sommet pr inci-  

pal  de l lAetos (1704 ml  . On remarqye l a  succession suivante : 

(1) Une masse de calcaires  g r i s  ou beiges, mal l i t é s  e t  microbréchiques, 

coinçant un peu de mélange à blocs de rad io lar i tes  e t  de roches effusives 

sur l e s  breches du flysch de Néochorion, Ces ca lca i res  contiennent de nom- 

breux d6bxxs organiques clmentés par une c a l c i t e  bien c r i s t a l l i s é e ,  Ils 

renferment également des Stromatopores indéterminés. 

Ces calcaires  sont tres redressés e t ,  comme dans l a  coupe pré- 

cédente, on observe une Inversion de pendage : primitivement or ienté  vers  

% ' E s t  à l a  base, l e  pendage s ' inverse progressivement vers l 'Ouest en a t t e i -  

gnant l e  sommet de 1 'Aetos, 

12) Quelques metres de ca lca i res  rouges ou verdâtres,  assez bien l i t é s  e t  

t r è s  f i n s *  Dans ces niveaux des passées plus microbréchiques peuvent s ' i n -  

t e r ca le r ,  Ces nlveaux f i n s  sont formés de p e t i t s  débris organiques noyés 

dans une matrnce micritique t r è s  colorée, tandis que l e s  passées microbré- 

chiques nous montre une abondance de fragments d'organismes e t  d b o l i t h e s  

emballés également dans une mrcrite,  La matrice renferme souvent une r i che  

microfaune de Calplanelles a i n s i  nous pouvons relever : 

Echantillon W 75-87 : 

CalpionelPa g r .  e l l i p t i c a  (CADISCH) If ormes C Q U ~ ~ ~ S  e t  moyennes) 

Calpionella alpina LORENZ 

Remaniella cadischlana ? (COLOM] 

Crassicollar l a  parvula REMANE 

Stomiosohaera SD - 

du Tltnonkque supérieur, 

Calplonella e l lxpt ica CADISCH (forme moyenne) 

CaYpronelPa alpina LORENZ (fréquente) 

du Tithonryue supérieur - Berriasien xnfGrieur, 



Figure 7 
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COUPE DU MNIMATA (Coupe 3 )  



Echantillon W 75-89 : 

l a  e l l ip t i ca  CADISCH 

Tintinnogsella carpathica (MURGEANU e t  FILIPESCU) 

du Berriasien inférieur - moyen. 

(3) Calcaire gris-beige microbréchique, bien l i t é ,  avec de nombreuses inter- 

calations siliceuses brunes (60 m ) .  

Coupe du Mnimata (coupe 3, f i g  . 7) ---------------------------------- 

Cette coupe se si tue dans l a  cuvette du Mnimata qui borde à 

l ' E s t  l e  sommet de llAetos. On a l à  une dépression calcaire, assez karst i-  

f iée,  où une coupe située à son extrémité e s t ,  permet de retrouver l e s  

différents termes précédemment décrits.  On observe l a  superposition sui- 

vante : 

(1) Calcaire gr is ,  bréchique, à gros débris calcaires. En lame mince on 

note de gros éléments calcaires noyés dans un ciment de sparite: , ains i  que 

quelques foraminifères non caractéristiques e t  des oncolithes. Pour J .P .  

BASSOULZET,le faciès évoque l e  Malm. 

( 2 )  Ca-l'caikes gris-beige, microbréchiques, épais d'une vingtaine de mètres. 

Ils sont formés de f ins  intraclasts  calcaires noyés dans une sparite assez 

fine. L'échantillon W 75-102 prélevé dans ce niveau a l ivré des Calpionelles 

dont : 

Calpionella gr. e l l ip t i ca  (CADISCH) 

Tintinnopsella carpathica (MURGEANU e t  FILIPESCU) (formes courtes) 

indiquant un âge Berriasien inférieur (?)  . 

(3) Calcaires gr is  microbréchiques, se débitant en plaques, avec parfois des 

l i ts  siliceux (10 m ) .  En lame mince on observe une sparite,  assez f ine,  

cimentant de nombreux débris calcaires anguleux ainsi que des oolithes e t  

quelques foraminifères. Les Calpionelles sont abondantes ; on note l a  présence 

de (Ech. 75-103) : 

Crassicolaria parvula REMANE 
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Calplonel la  a l p l n a  LORENZ 

du Tithonlque supér ieur-Berr ias ien  b a s a l -  

64) Niveau c a l c a i r e  peu épa i s ,  a s sez  f i n ,  de couleur rouge-violacée. 11 

s b a g i t  d 'un c a l c a i r e  marneux f i n ,  contenant  de p e t i t s  d é b r î s  c a l c a i r e s  e t  

t r è s  r i c h e  en Ca lp ione l l e s  dont  (Ech. W 75-104) o 

CalpionelPa e l l i p t l c a  CADISCH (formes cour tes  e t  moyennes] 

Tfnt innopsel la  carpathl-ca (MURGEANU e t  FILIPESCU) 

Calplonel la  a lp ina  LORENZ (nombreuses). 

indiquant  un âge Berr ias ien  ( i n f é r i e u r  1 - moyen. 

(5)  Calca i re  marneux ve rdâ t re ,  t r 6 s  f i n ,  avec de nombreuses i n t e r c a l a t i o n s  

s i l i c e u s e s ,  Dans une matr ice  m l c r i t i q u e  baignent  des  d é b r i s  de  ca lc i t le ,  

des  radiolaires e t  sp icu les  d'éponges épigénisées  en c a l c i t e  a i n s i  qu'une 

xiche microfaune de Ca lp ione l l e s  (Ech. W 75-105) : 

Calpionel la  e l l l p t i c a  CADISCH 

Tin t innopse l l a  ca rpa th ica  MURGEANU e t  FILIPESCU 

Rem.anlePla cadischiana  (COLOM) 

assocfa t fon du Berr las ien  ( i n f é r i e u r )  - moyen, 

BI LE CRETACE MOYEN DU KOTRONI DE KASTRIOTISSA 

Au  Nord du v i lPage  d e  K a s t r i o t i s s a  s e  d r e s s e  l a  c r ê t e  r e c t i l i g n e  

du Kotroni c o n s t i t u é e  essent ie l lement  d e  c a l c a i r e s  bréchlques t r è s  r ed ressés .  

Ceux-ci chevauchent ve r s  l P û u e s t  l e  f i y s c h  t e r t i a i r e  de  Néochorion e t  s o n t  

surmontés S l ' 'Est  par  l e  mélange à blocs  d e  roches v e r t e s  e t  de  r a d i o l a r i t e s .  

En g rav i s san t  Pe ve r san t  oues t ,  on note que c e t t e  c r ê t e  es t  formée d 'un en- 

semble assez  monotone de breches c a l c a i r e s  rouges ou g r i s e s .  Les éléments 

son t  uniquement composés de d é b r i s  de c a l c a i r e s *  Vers l e  sommet, l e s  niveaux 

deviennent p l u t e t  microbréchlques, En lame mince, on note  : 

des  Orbi t o l i n e s  , . ; 
r r i  

.. d e s  Hedbergella sp.  

L 'eïlâembPe serait d 'un âge a l b i e n  d % p r è s  J, J, FLEURY. 
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LES SUBDIVISIONS DU PALEOCENE ET DE L'EOCENE INFERIEUR 

(1 ) : in Cavelier C. et Pomerol Ch., (1976) . - 
(2) : in Delteil J. et Toumarkine M., (1975). - 
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C )  LE TERTIAIRE 

Dans l e  secteur du massif de l ' I t i ,  l e  T e r t i a i r e  de  l a  zone du 

Pinde e s t  essentiel lement représenté par  l e  f lysch.  En quelques endroi ts  

a f f leuren t  cependant l e s  couches in fé r ieures ,  à savoir  des ca l ca i r e s  micro- 

bréchiques e t  des  sch is tes  rouges marquant l e  passage des  ca l ca i r e s  au 

'lysch. 

Les subdivisions employées pour l e  Paléocène e t  1'Eocène infé- 

r i e u r  sont  données en f igure  8. 

1 )  Coupe au Sud du Koutra (coupe 4 ,  f i g .  9) ........................................ 

Cette  coupe or ien tée  N - S e s t  s i t uée  à 2 km au Sud du v i l l age  

de Pyrgos, sur l e  f l anc  Nord du Koutra ; e l l e  met en évidence l e s  termes 

suivants : 

(1) Calcaires g r i s ,  microbréchiques, l i t é s  en gros bancs métriques. L'obser- 

vation en lame mince montre une abondance de débr i s  dVEchinodermes e t  de 

Rudistes noyés dans une s p a r i t e  assez f i n e .  L'échanti l lon W 75-67 a l i v r é ,  

outre  des Orbitoides remaniés : 

Cuvil l ier ina  c f .  v a l l i n s i s  

de 1 "présien. 

-t 
( 2 )  Calcschistes rouges, butant  par une p e t i t e  f a i l l e  v e r t i c a l e  contre l e s  

ca l ca i r e s  précedents- Néanmoins, légèrement plus à l 'Ouest ,  ces  ca lcsch is tes  

surmontent stratigraphiquement l e s  ca l ca i r e s  yprésiens. De ces ca lcsch is tes  

a pu ê t r e  dégagée une microfaune pélagique, parmi laque l le  ( W  75-72) : 

Globigerina l inaper ta  FINLAY 

Globorotalia c f .  aequa (CUSHMAN e t  RENZ) 

Globorotalia marginodentata SUBBOTINA (1 débr i s )  

de 1'Eocène inf é r ieur  ( I l e rd ien)  (zones P5-P6) . 

4. 
+ Le terme ca lcsch is te  e s t  employé dans c e  tex te  avec s a  s ign i f i ca t i on  sédimen- 

t a i r e  : ca l ca i r e  f e u i l l e t é ,  fréquemment s l l t eux  ou a rg i leux  (Essai  de  nomencla- 

t u r e  des roches sédimentaires ; Technip, 1961) . 



}y Grès e t  pé l i t e s  du flysch 

b-1 Calcaires microbréchiques 

Calcschistes rouges 

Calcaires microbréchiques en gros bancs 

COUPE AU SUD DU KOUTRA (Coupe 4)  



Dans ces calcschis tes  ssintercaEent parfois des bancs décimé- 

t r iques de calcafres bréchiques, 

( 3 )  Flysch gréso-pélitique classique succédant normalement aux calcschis tes  

rouges, On a l à  une alternance régulière de bancs de grès  calcareux jaunes 

épais de 5 - 10 cm e t  de lits pél i t fques de même épaisseur, 

2 )  Le secteur de Néochorion ........................ 

A lsOuest du secteur étudié,  l e  s i t e  du v i l lage  de Néochorion 

e s t  i n s t a l l é  sur une épaisse s é r i e  de flysch. I l  s ' a g i t  d'une alternance 

régulière de l i t s  centrimétriques à décimétriques de grès  calcareux e t  de 

p é l i t e s  bleues devenant jaunes à l ' a l t é r a t i o n .  Des intercalat ions de bancs 

de grès grossiers  e t  de conglomérats s'observent quelquefois. Plusieurs 

échantillons de pé l i t e s  ont é t é  lavés en vue de r e c u e i l l i r  de l a  microfaune : 

l e s  d i f fé rents  essa is  se  sont soldés par un échec. 

En quelques points des alentours de Néochorion af f leurent  des 

schis tes  rouges formant l e s  couches de passage des calcaires  au flysch. 

Ainsi, dans Xe chemin montant de Néochorion vers  l e s  p ra i r i e s  de Zambia, 

on peut lever l a  coupe suivante de haut en bas e t  en s é r i e  inverse 

(coupe 5,  f igure 10) : 

(1) Des calcschistes rouges, chevauchés par l e  mélange pélagonien. Ces niveaux, 

assez f r iab les ,  ont l i v r é  (W 76-21) : 

Globol-~talia pçeudomenardii BOLLI 

du Paleocène supérieur (zone P4) . 

Dans ces niveaux suobservent quelques intercalat ions lenticu- 

l a i r e s  de brèches à débris de rad io lar i tes  e t  de roches ver tes ,  a i n s i  que 

des barres décimétriques de microbrèches calcaires  à Orbitoididés. 

(2)  Un banc métrique de ca lca i re  marneux, légèrement gréseux, de couleur 

v e r t  c l a i r ,  Une microfaune t r è s  abondante a pu ê t r e  ex t r a i t e  de ce ca lca i re ,  

contenant notamment (W 76-61) : 

- ,  - 
*' C Globorotalia pseudomenardii BOLLI 

. 
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1 Gres e t  pé l i t e s  du flysch 

[Tl Calcaires marno-greseux 

Lentil le de brèche calcaire  

Calcaires microbr8chiques 

Calcschistes rouges 

Mélange ophiolitique pélagonien 

COUPE SUR LE CHEMIN DE NEOCHûRION VERS ZAMBIA ( C o u p e  5) 



Globorotalla marginodentata SUBBOTINA 

Gioborotalia Mac Kannai WHITE 

Globigerina l inaperta  FINLAY 

du Paléocène supérieur ( t r ans i t ion  de zones P4-P5) . 

( 3 )  Un flysch gréso-pélitique, composé d'une alternance régulière de l i ts  

de calcaires  gréseux e t  de pé l i t e s  bleues. 

L'étude des t e r r a ins  aff leurant  dans l e  secteur Ouest de l a  

région envisagée a permis d 'y  mettre en évidence l 'exis tence de 3 ensembles. 

Le premier ensemble débute par des ca lca i res  bréchiques e t  s e  

poursuit par des calcaires  s i l iceux devenant t r è s  f i n s  e t  d'âge Tithonique- 

Berriasien, P.CELET (1959, 1962) a d é c r i t  l a  s é r i e  du Vardoussia e t  note, 

au passage du Jurassique au Crétacé, des brèches a El l i spac t in ies  surmon- 

tées  d'une alternance de ca lca i res  microbréchiques e t  de rad io lar i tes .  La 

s é r i e  de lRAetos pcurra i t  donc ê t r e  assimilable à l a  s é r i e  du Vardoussia. 

Il f a u t  cependant noter que P. CELET (1962) a relevé dans l e s  calcaires  de 

1'Aetos des niveaux à OrbitoPines d'âge Cénomanien. J e  n ' a i  pas observé 

ces  nlveaux e t  il semble que l a  sé r i e  de l'Aetos ne dépasse pas l e  

Berriasien, 

Le deuxième ensemble e s t  ce lu i  de l a  s é r i e  du Kotroni. P.CELET 

(1959) a noté dans l a  s é r i e  du Vardoussia que l e  Crétacé moyen e s t  consti tué 

de calcaires  bréchiques à Orbitolines. La sé r i e  du Kotroni pourrai t  donc 

constituer également un jalon de l a  s é r i e  du Vardoussia. Cependant, e l l e  

e s t  assez rédui te  e t  ce t t e  a t t r ibu t ion  r e s t e  douteuse. 

Le troisième ensemble e s t  consti tué par l e  flysch t e r t i a i r e ,  

avec son soubassement de ca lca i res  microbréchiques e t  de calcschis tes  rouges 

aff leurant  en quelques points.  P,CELET (1962) a étudié l e s  couches de passa- 

ge au flysch t e r t i a i r e  dans l a  région du Vardoussia e t  s i tue  cel les-ci  au 

Dano-Paléocène. Dans l e  massif de 1' I t i ,  KOCH e t  NICOLAUS (1969) , qui r a t t a -  

chent tous l e s  te r ra ins  y aff leurant  à l a  sous-zone ultrapindique au sens de 

J. AUBOUIN, placent l e  passage des ca lca i res  au flysch par l ' in termédiaire  

des schistes rouges au Paléocène-Eocène infér ieur .  C .  BECK (1975) a étudié 

l e  synclînorium est-étolique e t  l a  terminaison méridionale du Vardoussia. 



Au nlveau de ce l le -c i ,  l e s  calcschis tes  rouges de t r ans i t i on  sont d'un 

âge Paléocène-Eocène. Dans l e  massif de lRI t i ,  l e  f lysch  de Néochorion 

e s t  ra t tachable  structuralement à ce lu i  du Vardoussia. J ' a i  pu l oca l i s e r  

assez précnsément l e  passage des  ca lca i res  au f lysch grâce aux micro- 

faunes r e c u e i l l i e s  ; ce lu i -c i  s ' e f f e c t u e r a i t  au Paléocène supérieur - 
Eocène in fé r ieur  (zones P4 à P6).  

Par l eur  f ac i è s ,  l e s  t e r r a in s  pindiques du massif de 1'Iti 

s e  rapprochent de ceux de l a  s é r i e  du Vardoussia e t  appartiendraient donc 

à l a  p a r t i e  o r i en t a l e  de l a  zone du Pinde. 



LOCALISATION DES COUPES DANS LA SERIE DE .LA ZONE DU PARNASSE 



LA ZONE DU PARTJASSE 
-=--=-=-.=-=-=-=-=- 

1) HISTORIQUE ----- ET - GENERALITES 
.-.--m.----- - ------ - -- -- ---- 

Depuas l e s  travaux de P-  CELET (19621, l a  s t ra t ig raphie  de l a  

zone du Parnasse e s t  bien connue. I l  a é t é  é t a b l i  que l a  s é r i e  é t a i t  cons- 

t i t u é e  par des ca l ca i r e s  nér i t iques  sur Ibnsemble du Mésozoïque, avec deux 

horizons bauxltiques, indices  d'émersion, l ' u n  au Kimméridgien e t  l ' a u t r e  

au Crétacé moyen, La f i n  du Crétacé e s t  marqué par l e  dépôt de ca l ca i r e s  

p lu s  pélagiques, Les sch ls tes  rouges d 'âge Paléocène marquent l e  début de  

l a  sédimentation du f lysch qui  s 'é tend sur  l'ensemble de llEocène, 

Dans l e  secteur &cudié, l a  s é r i e  mésozolque de l a  zone du Par- 

nasse a f f l eu re  sur  tou t  l e  f l anc  nord du massif de 1'Iti. De même qu'au 

Sud, l'ensemble des  ca l ca i r e s  formant l e s  f a l a i s e s  du versant nord du mas- 

s i f  du Kiona e s t  aætribué à c e t t e  zone, Le f l :~ sch  t e r t i a i r e  a f f l e u r e  dans 

l a  p a r t i e  cen t ra le  du massif de l s I t i ,  en dessous d 'un i tés  al lochtones 

appartenant à des zones plus  in ternes ,  

J e  n u a i  pas envisage l ' é t ude  de l a  s é r i e  du Parnasse, c e l l e - c i  

nPé t anc  pas spécialement l e  but du présent  mémoire. De plus ,  s u r  l e  f l a n c  

nord du massif de I ' I t r ,  l e  r e l i e f  accidenté rend l 'observat ion des couches 

pé r i l l euse  tand is  que l e  versant  septentr ional  du massif du Kiona e s t  hâché 

de f a i l l e s  ve r t i ca l e s  qui  gênent considérablement l sé tab l i s sement  d'une 

s é r l e  continue. J ' a i  donc seulement é tudié  l e  passage des ca l ca i r e s  au 

f lysch ,  au nord e t  au sud du secteur considéré, a i n s i  que l e  f lysch  l u i -  

même dans l a  p a r t l e  cen t r a l e  du massif. 

DPune manière générale, dans l a  zone du Parnasse-Kiona, l e  pas- 

sage des ca l ca i r e s  au f lysch s e  f a i t  par l s in te rmédia i re  de s ch i s t e s  rouges 

dnEige Paléocène (Po CELET 19621, Dans l e  massif de lRI t i ,  J. PAPASTAMATIOU 

(19609 loca l i s e  l -nterrupt ion de l a  sédimentation ca l ca i r e  e t  l e  commence- 

ment du dépôt du f lysch au Luterien, Pour P. CELET (19621, l e  Crétacé supé- 

r i e u r  s e  termine en I t i  par des ca lca i res  pélagiques à s i l e x  du Maestrichtien.  

e t  l e s  sch is tes  rouges de t r ans i t i on  au f lysch sont  ii'âge Paléocène. 

En ce qui  concerne l e  f lysch,  il apparaî t  que dans l a  zone du 
J. 

Parnasse-Kiona, t r è s  rapidement après l e s  sch is tes  rouges, s e  déposent des  

conglomérats g ross ie rs  ; l e  fâysch proprement d i t  e s t  peu épais (P.CELET 1962). 
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COUPE SUR LE VERSANT NORD DU MASSIF DE L ' I T I  (Coupe 6) 

conglomérat 

Gres et p6lites du flysch -. 

b-4 Calcschistes gris-vert 

, Calcaires microbr~chi~ues. .w) 
Gres, pelites et calcaires d'hge Cr6tac6 supérieur 



A) LE VERSANT NORD DU MASSIF DE L ' I T I  

L'ensemble des calcaires  qui constituent l e s  f a l a i se s  du ver- 

sant  nord de l s I t i  appartient à l a  zone du Parnasse. J ' a i  étudié l a  p a r t i e  

sommitale de ces calcaires  a ins i  que l e  passage au flysch. Une coupe nous 

montrant ce passage peut ê t r e  levée sur  l a  c rê te  situ6e entre  l e  sonnnet du 

Pitsalouda au Sud e t  l e  sommet coté 1834 au Nord. On peut relever l e s  

termes suivants (coupe 6,  f ig .  1 2 )  : 

1 1 )  Des calcaires  g r i s ,  microbréchiques, l i t é s  en bancs de 50 cm environ. 

L'étude au microscope nous révèle une abondance de débris de Lamellibrhnches, 

d8Echinodermes e t  de Bryozoaires noyés dans un ciment de spa r i t e  (W 75-199). 

La microfaune e s t  assez riche ; J.J. FLEURY a pu y déterminer : 

Distichoplax b i s e r i a l i s  DIETRICHT 

Cuvill ierina c f .  va l l in s i s  (RUIZ DE GAONA) 

qui donnent un âge Cuisien pour ces calcaires.  

( 2 )  2 m de calcschistes gris-vert  assez f r iab les  e t  f eu i l l e t é s .  De ceux-ci 

a été dégagée une microfaune pélagique assez riche (W 75-198) avec 

notamment : 

Globorotalia c f .  aragonensis NUTAL 

Globorotalia spinuloinflata BANDY 

Globigerina senni (BECKMANN) 

Cette association dndique un âge Cuisien t r è s  probable (zone P 8 ) .  

( 3 )  30 m de flysch gréso-pélitique for& d'une alternance de grès ve r t s  

micacés e t  de pé l i t e s  verdâtres. Des bancs micro-conglom6ratiques s ' i n t e r -  

calent souvent dans ce flysch. 

(4)  2 0  m de conglomérat assez grossier  ; l a  t a i l l e  des galets  peut a t te indre 

2 0  cm. Ces derniers,  de nature t r è s  variés (quartz, quar tz i tes ,  grani tes ,  

calcaires ,  roches ver tes ,  jaspes, ... ) ,  sont bien roulés. Un ciment de 
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1 Cong lom6ra t 

Calcschistes rouges 

F j  Calcaires f i n s  

[Is Calcaires microbr6chiques 

COUPE DE LA ROUTE KALOSCOPI - MASSIF DU KIONA (Coupe 7)  



nature gréseuse l es  emballe. Ces conglom6rats sont chevauchés par des 

couches flyscholdes d'âge Crétacé supérieur. 

B) ,JE VERSANT NORD DU MASSIF DU KIONA 

Sur son versant septentrional, l e  massif du Kiona s'abaisse 

brutalement vers l a  dépression de Panouryia. Les calcaires jurassico- 

crétacés constituent l a  majeure partie de cet te  muraille, tandis qu'a 

son pied apparaissent l es  calcschistes rouges e t  l e  flysch te r t i a i re .  Le 

long de l a  route qui mène de Kaloscopi vers l es  poches de bauxites des 

hauts plateaux du Kiona, on peut observer l e  passage des calcaires au 

flysch. Ainsi on note d'Est en Ouest (coupe 7 ,  f ig.  13) : 

i l )  Des calcaires g r i s ,  microbréchiques, assez compacts, avec parfois des 

passées plus fines. Aucune microfaune n'a permis de l e s  dater. 

(21 50 m de calcschistes rouges, f ins,  assez friables e t  feuil letés ; 

i l s  contiennent une microfaune pélagique t r è s  abondante avec notamment 

(Ech, W 75-412) : 

Globorotalia marginodentata SUBBOTINA 

Globorota-lia aequa CUSHMAN e t  RENZ 

Globorotalia subbotinae MOROZOVA 

Cette association indique 1'Ilerdien (base de P6) . 

( 3 )  Flysch gréso-pélitique devenant tr6s rapidement conglom6ratique. Ce 

conglomérat e s t  un poudingue a galets de calcaires, quartzites,  radiolari- 

t e s ,  granites e t  roches vertes. La t a i l l e  de ces galets osci l le  entre 2 e t  

2 0  cm, Un ciment de nature gréseuse les unit. 

C) LA PARTIE CENTRRLE DE L ' I T I  

Entre l e s  sommets du Pirgos e t  du Xerovouni affleure assez lar- 

gement l e  flysch du Parnasse. Deux types de séquences ont pu e t re  abservés. 

Dans l e  secteur de Kotroni-Mouchlior l e  flysch de nature gréso-pélitique 

est  surmonté de conglomérats polyg6niques. Par contre, au niveau des prair ies 

des Katavothres l e  flysch, également surmonté par des Conglomérats, e s t  

plus pélitique . 
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1 1  Le flysch de Kotroni-Mourhlior (Coupe 8 ,  f i g ,  149 ................................................. 

a] Le flysch - - - - -  

On a 1â un flysch composé dLune alternance de bancs de grès 

épaîs de 5 à 10 cm séparés par des înterbancs pêl i t iques de mF-rie épaisseur. 

Grès e t  pé l i t e s  ont  une couleur verte,  devenant ]aune â l ' a l t é r a t i o n .  Ces 

grès sont souvent micacés ; l e s  p a i l l e t t e s  de micas sont bien v i s ib l e s  à 

l a  loupe. D e s  s t r a t i f i ca t ions  entrecroisées a i n s i  que des f igures  de cou- 

ran ts  sont observables indiquant des sérnes normales ou inverses. 

Lq6pafsseur de ces couches e s t  d i f f i c i l e  à évaluer ; e l l e  d o i t  

ê t r e  de l so rd re  pluri-hectométrique. 

En lame mince, l e s  grès nous montrent : 

- un ciment de calcike flnement c r i s t a l l i s é  assez peu abondant ; 

- des grains de quartz anguleux e t  mal c lassés  ; 

- quelques grains de feldspaths (plagioclases1 ; 

- des p a i l l e t t e s  de muscovite e t  de ch lor i te ,  des éléments de 

grenat,  de c a l c i t e  e t  de minéraux opaques ; 

- des débris de ca lca i re ,  de quartzi te  e t  de serpentine. 

b] Les conglomérats . - - - - - - - -  

A sa  pa r t i e  supérieure, l e  flysch s%nrîchi tprogressivement  en 

niveaux conglomératiques. Puis l ' on  passe à des conglomérats t r è s  grossiers.  

La t a i l l e  des éléments peut a t te indre 20 cm, leur forme e s t  subanguleuse à 

arrondie, La s t r a t i f i c a t i o n  de ces conglomérats n ' e s t  ycnéralement pas 

v i s i b l e  L .  leur  épaisseur d o i t  approcher l e s  IO0 m. 

En lame mince, l e s  niveaux rnicroconglomératiques montrent : 

- un ciment de spa r i t e  ou de nature calcaro-gréseuse ; 

- des éléments calcaires  var iés  : mlcrobréchîques, f i n s  à 

Calpionelles, â microfaune du Crétacé ; 

- des débris dOOrbitol ines ,  de Rudlstes e t  d'Algues ; 

- des grains de quartz,  feldspaths,  épidote, grenat,  c a l c i t e  ; 

- des fragments de serpentine e t  de laves ; 

- des él.êments de marbre e t  de micaschiste. 



21 Le f lysch des Katavothres (Coupe 9, f i g .  149 
-----,--------------------------------------- 

a )  l e  f lyseh - - - - -  

Dans l e  t o r r en t  qul prend s a  source dans l e s  Katavothres e t  

qui  descend ve r s  Pyra a f f l eu re  un f lysch  const i tué  d'une alternance de 

bancs de grês  de  5 à 10 cm d 'épaisseurs  séparés par des l i ts  de p é l i t e s  

gr is-bleuté  de  58 cm d'épaisseur environ. 

Les grês  son t  formés de g ra in s  de quartz anguleux e t  de  quel- 

ques p a i l l e t t e s  de  micas noyées dans un ciment de c a l c i t e  assez c r i s t a l l i -  

sée  .. 
Un lavage de p é l i t e s  a l i v r é  de nombreux débr is  marneux, des 

g ra ins  de quartz e t  des débr i s  organiques p y r i t i s é s ,  

b) Les conglomérats - - - - - - -  

Le f lysch passe assez brutalement à des grès  g ros s i e r s  e t  à 

des conglomérats gréseux r iches  en déb r i s  ca l ca i r e s .  La t a i l l e  des é lé-  

ments peut a t t e ind re  10 cm, En lame mince on peut  observer dans un ciment 

gréso-calcaire : 

- de  nombreux fragments ca l ca l r e s  dont ce r t a in s  contiennent 

des microfaunes pelagiques du Crétacé supérieur ou du 

Paléocène ; 

- des débr i s  de Rudistes ; 

- des  éléments de roches ve r t e s  a l t é r é e s  ( laves micro l i t iques) .  

Ce t t e  s é r i e  représente une var ia t ion  l a t é r a l e  de f ac i è s  du 

f lysch de Kotronf -Mouchlfor. En e f f e t ,  au Sud des Katavothres, l e  f lysch  

gréso-péli t ique de type Kotroni-Mouchlior e s t  surmonté par l e s  brèches 

qu i  fon t  s u i t e  plus  au nord au f lysch pé1it:-O-gréseux de type Katavothres. 

L'épaisseur du f lysch des  Katavothres, comme c e l l e  des conglomérats, 

avoisine 50 m.  

1 II) CONCLUSIONS ----------- 

L'étude s t ra t igraphique des  t e r r a in s  appartenant à l a  zone du 

Parnasse n'a por té  que sur l e  passage des ca l ca i r e s  au f lysch e t  sur  l e  

f lysch lui-même. 



S m  l e  versant  nord du massif de l q I t i ,  l e s  couches de passage 

des  ca lca i res  au f lyseh on t  é t é  datées  du Cuisien (zone P81, Cet  âge e s t  

donc intermédiaire en t r e  ceux donnés respectivement par  P. CELET e t  

J, PAPASTAMATIOU pour ce s  couches, 

Sur l e  rebord septentrsonal du massif du Klona, l e s  ca lcsch is tes  

rouges ont été datés  de  I g I l e r d i e n  moyen (base de P6). La sédimentation du 

f lysch e s t  donc plus  précoce dans ce  secteur .  E l l e  a u r a i t  débuté à l g I l e r d i e n  

dans Le sud du masslf de 1 'It i  e t  s e  s e r a i t  ensui te  déplacée v e r s  l e  Nord 

où e l l e  ne commence qu'au CuPslen. 

En ce  qun concerne Pe f lysch lui-même, l a  plupar t  du temps, il 

e s t  composé en proportions équivalentes de  bancs gréseux e t  d ' in terbancs  

pé l i t fques ,  A u  civeau des Katavothres on a s s i s t e  à une va r i a t i on  l a t é r a l e  

de f ac i è s  avec une n e t t e  prédominance des  bancs pé l i t iques ,  I l  e s t  impos- 

s i b l e  de f i x e r  tine l im i t e  supérieure à ce f lysch,  On admet généralement que 

Pe f lysch s ' e s t  déposé pendant tou t  lBEocène supérieur (Po CELET, 1962) .  





LA ZONE BEOTIENNE 

-=-=-=-=-=-=-=- 

C ' e s t  en Yougoslavie, dans l e s  Dinarides s . l . , q u f à  é t é  da té  pour 

l a  première f o i s  un f l y s c h  précoce d 'âge  t i thonîque-éocrétacé g race  aux 

decouvertes de R ,  BLANCHET (19661 Des découvertes u l t é r i e u r e s  devaient  per- 

me t t r e  de p r é c i s e r  l ' importance de ce  f l y s c h  (J. CHARVET, 1967 ; J.P. CADET, 

1968) e t  amener à Pa d é f i n i t i o n  d h e  nouvelle  zone paléogéographique, l a  

zone bosnfoque, 2 valeur  de  s i l l o n  i n t e r c a l é  e n t r e  l a  zone du Karst e t  l a  

zone Serbe (R.  BLANCHET e t  a1.,1969 ; J. AUBOUIN e t  a1.,1970). 

En Grèce, l a  découverte d 'un f l y s c h  analogue au f l y s c h  bosniaque 

(B. CLEMENT, 1971) a e n t r a l n é  l a  d é f i n i t i o n  de l ' u n i t é  du f l y s c h  béot ien  

(Pm CELET e t  B, CLEMENT, 19711, D 'aut res  ja lons  de ce  f l y s c h  ayan t  é t é  

t rouvés  (J. FERRY e t  M e  MERCIER, 1971 ; B. CLEMENT, 1972 ; P. CELET e t  a l .  

X974), l a  d é f i n i t i o n  d Y u n e  zone béotienne a pu ê t r e  é t a b l i e  en Grèce 

(P. CELET e t  a l . ,  19761, Cet te  zone e s t  i n t e r c a l é e  e n t r e  l a  zone du Par- 

nasse e t  l e s  zones i n t e r n e s  au Sud du Sperchios,  e n t r e  l a  zone du Pinde 

e t  l e s  zones i n t e r n e s  au Nord du Sperchios. 

En Béotie  (Grèce) ,  l e  substratum e s t  généralement n é r i t i q u e  du 

T r i a s  au Malm e t  s e  termine par  des  r a d i o l a r i t e s  à l a  f i n  du Jurass ique  

(Po  CELET e t  B. CLEMENT, 1971) . Dans les Géranées (Grèce) , l a  sédîmenta- 

t i o n  r a d i o l a r i t i q u e  d é b u t e r a i t  p l u s  t ô t ,  à savo i r  au Dogger (B. CLEMENT, 

En c e  qui concerne son extens ion v e r t i c a l e ,  c e  f l y s c h  peut  mon- 

t e r  jusqu'au Cénomanien en Bosnie méridionale (J.P. CADET, 1968 ; J.P. 

CADET e t  J ,  SIGAL, 1969) a i n s i  qu 'au Montenegro (J .P. RAMPNOUX, 1969) . En 

Bosnie sep ten t r iona le ,  il a t t e i n t  l e  Sénonien (R.  BLANCHET, 19709. En 

Grèce, dans l e s  Géranées, B. CLEMENT (1972) a montré que l a  sédimentat ion 

du f l y s c h  s e  p o u r s u i t  jusque dans l e  Sénonien. 



Figure 15 --- -------- 

LOCALISATION DES COUPES DANS LA SERIE DE LA ZONE BEOTIENNE 
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II) GENERALITES SUR LE SECTEUR ETUDIE -------------------------------- 

Le f lysch dOâge  t i thonique-berriasien a é t é  reconnu en p lus ieurs  

endroi ts  dans l e  massif de l s I t i ,  

- A l q s t  du v i l l age  de Néochorion, il forme une s o r t e  de cou- 

ronne entourant l e s  ca lca i res  jurassiques d%fÉin i té  pélagonienne des monts 

Pirgos i2152 rnj e t  Petrotos  (1811 m j .  Ces ca lca i res  chevauchent l e  f lysch  

ber r ias ien ,  mais peuvent par fo i s  l e  dépasser pour ven i r  reposer sur l e  

f lysch t e r t i a i r e  de Néochorion. 

- Au Nord du v i l l age  de Pyra, il const i tue  un é t r o i t  l i s e r é  p lus  

ou moins continu, plncé dans l e  mélange ophiol i t ique pélagonien. Ce l i s e r é  

a f f ec t e  approximativement une forme en U qui  débute dans l a  dépression de 

Vraga, descend vers  Pyra e t  remonte ensu i te  vers  l e s  p r a i r i e s  de Kambos. 

L'affleurement de f lysch l e  plus  occidental ,  s i t u é  à 1 km à 

l ' E s t  du Petrotos ,  a v a i t  dé jà  é t é  d é c r i t  par  KOCH e t  NICOLAUS en 1969. Ces 

auteurs  c i t a i e n t  notamment l e s  couches à Aptychus e t  l e s  a t t r i bua i en t  à l a  

zone ultrapindique.  Plus récemment, grâce aux data t ions  précises  par l e s  

Calpionelles e t  à l a  lueur des découvertes effectuées en Béotie e t  dans l e s  

Geranées, ces couches ont  pu ê t r e  a t t r i buées  à l a  zone béotienne (P.CELET 

e t  a l - ,  19763 . E.  BLEHAUT (1 9759 a é tudié  ce  f lysch en essayant de préc i se r  

l ' ex i s tence  de son soubassement, son extension v e r t i c a l e  e t  s e s  rapports 

avec l e  mélange ophiol i t ique pélagonien. 

A) REMARQUES PRELIMINAIRES 

Dans l ' é t ude  du f lysch béotien a f f l eu ran t  dans l a  région centra- 

l e  du massif de l ' I t i ,  E. BLEHAUT (1975) a pu y déterminer son âge Tithoni- 

que-Berriasien, En ce qui concerne l e s  affleurements des Monts Petrotos  e t  

Lakkomata e t  de l a  dépression de Vraga, j e  me contenterai  de reprendre 

succintement ses  r é s u l t a t s  par des logs s t ra t igraphiques  schématiques. 

Mes observations personnelles por tent  sur l a  p a r t i e  méridionale du massif ,  

vers  l a  dépression de Pyra, a i n s i  que sur  son rebord septentr ional ,  autour 

du mont Iti. 



B) LA REGION CENTRALE DU MASSIF DE L'ITI 

1) Le Mont Petratos (Prof il 10, f ig. 16) 
__-__-_____--_-- - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Cet affleurement sDétend sur le flanc Ouest du Mont Petrotos, 

à 2 km environ à 1Qst du village de Néochorion* De bas en haut, on peut 

établir la succession suivante : 

(11 Une série de grès calcareux jaune-verdâtre. Il s'agit d'une alternan- 

ce de niveaux grossiers, altérés, d'aspect sableux et de niveaux plus fins 

se débatant en minces plaquettes de 1 cm environ d'épaisseur (30 m) . A la 
surface de ces plaques s'observent fréquemment des Aptychus dont : 

Lamellaetycl?usgr. (OPPEL) 

du Tithonlque-Berriasien (ne dépassant pas le Berriasien moyen). 

(2) Une alternance de microbrèches calcaires friables et de calcaires 

microbréchiques massifs où s'intercalent de fins lits discontinus de si- 

lex (50 ml. Ces niveaux sont très riches en débris de roches éruptives et 

de radiolarites rouges. Ils fournissent également de nombreux exemplaires 

d Aptychus , parmi lesquels : 

Lamellaptychus beyrichi OPPEL 

Lamellaptychus cf. sub-mortilleti (TRAUTH) 

conférant un âge Tithonique-Berriasien moyen à la formation. 

134 Un banc épais de 5 rn environ de calcaire marneux rose en plaquettes, 

extrêmement riche en Calpionelles. En effet, on y note la présence de : 

Tintinnopsella carpathica (MURGEANU et FILIPESCU) 

Calpionellopsis oblonga (CADISCH) 

CaPpionellites darderi (COLOMB) 

et de nombreux Nannoconus 

qui donne un âge Berriasien supérieur. 
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La succession des termes ( 2 )  e t  ( 3 )  n 'a  pas é t é  é t ab l i e  'ci;:: Le 

t e r r a in .  

(4)  Une alternance de microbrèches ca l ca i r e s  f r i a b l e s  en plaquet tes  e t  de cal-  

- . ,., ,. ---,- r ; u , ~ ~ o x i c h i q c n s  massifs à t r è s  nombreux débr is  de roches éruptives 

e t  de r ad lo l a r i t e s  rouges (30 m l .  

2)  Le Mont Lakkomata (P ro f i l  11, f i g  . 16) ...................................... 

Entre l e  mont Lakkomata e t  l a  c r ê t e  du Kotroni, a f f l eu re  une 

formation flyscholde assez comparable à c e l l e  du mont Petrotos .  De l a  

base vers  l e  sommet, c e t t e  formation présente : 

(1 1 Une alternance de mîcrobrèches ca lca i res  assez peu consolidées, :;,?-vent 

en plaquettes,  e t  de ca l ca i r e s  microbréchiques massifs à nombreux débr i s  

de roches érupt ives  du complexe ophiol i t ique e t  de r a d î o l a r i t e s  rouges 

140 m l .  Des ca l ca i r e s  marneux roses  s ' i n t e r c a l e n t  par fo i s ,  i l s  renferment 

une r iche  microfaune de Calpionelles dont : 

Calpionella e l l 5p t i ca  OADISCH 

CalwionePla alwlna LORENZ 

Tintfnnopsella carpathica (MURGEANU e t  FILIPESCU) 

Calpionellopsis f e r a s l n i  (CATALAN01 

Cadosina f usca WANNER 

Stomiosphaera sp. 

e t  de  nombreux Nannoconus 

Cette associat ion indique un âge Berriasien inférieur-moyen. Les niveaux 

microbréchiques ont l i v r é  des Aptychus, dont : 

Larnellaptychus beyrichi  OPPEL 

du Tithonique-Berriasien moyen. 

( 2 )  Une alternance de grès  calcareux en plaquet tes ,  de ca l ca i r e s  microbu&- 

chiques e t  de  l i t s  pé l î t i ques  assez f i n s  (30 m ) .  Les microbrèches ca l ca i r e s  

contiennent des éléments de ca l ca i r e s  f i n s  à Calpionelles. 



131 Formazlon pél i t îyue 06 s ' in te rca lent  de f i n s  niveaux de grès ,  de cal-  

ca i res  fnns si l iceux e t  de calcaires  microbréchlques à s i l ex  (50 ml. 

31 La dépression de Vraga (Prof il 12, f lg .  16) 
---,----------~------------------------------ 

Entre l e  mant Xerovouni (au Nord-Ouest de Pavlianl) e t  l e  mont 

coté 1779 ç%tend l a  cuvette de Vraga, On peut y observer, pincée dans l e  

mélange pëlagonaen, une s6 r i e  ffyschoF.de analogue à ce l les  décri tes  pré- 

cédemment qui se présente a i n s l  de bas en haut : 

I f )  Une alternance de ca lca i res  microbrêchiques, de microbrèches f r i ab le s ,  

e t  de gres calcareux en plaquettes e t  Wès f r i ab le s  (30 ml. Ces niveaux 

renferment de nombreux débris de roches ver tes  e t  de rad io lar i tes .  Les 

bancs microbréchiques onit l i v r é  des Aptychus, parmi lesquels : 

Earnellaptychus c f ,  submortilletf ITIIAUTH) 

Lamellap~ychus cf-beyrichi  (OPPELP 

du Tnthonlque-Benriasnen moyen. 

i 2 i  Une alternance de gres ,  de calcaires  mlcrobrécnlques e t  de pé l i t e s  de 

t e ~ n t e s  sombres (40 m l ,  

1) c û q e  à P D ~ s t  du mont I t i  icoupe 13, f i g ,  171 --------------------------------------------- 

A leOuest du mont Iti  (2116 m ) ,  entre  celui-ci  e t  l a  crête  

cotes  1824 m ,  s '&tend une val lée qui descend p le in  Nord vers l a  val lée 

du Sperchios" Dans c e t t e  val lée a f f leure  largement une formation flys- 

choide dont  on peut présenter une coupe en traversant l a  va l lée  dPEst  

en Ouest, On observe donc en s é r i e  inverse : 

(1) Une formation t r è s  pé l i t ique  (70 m )  où s s in t e rca len t  quelques bancs 

de calcaares marneux roses ou ve r t s ,  de gres e t  de calcaires  microbréchi- 

ques à debrls de Jaspes rouges e t  de roches éruptives du cortège ophioli- 

t ique-  Luépaisseur de chacun de ces bancs e s t  de 5-10 cm, Les pé l i t e s  



Figure 17 --- -------- 

Pél i tes  

1 Calcaires marneux 

S;a Calcaires microbr6chiques 

M Gr's en plaquettes 

Calcaires brechiques 

COUPE A L'EST DU MONT I T I  (Cou~e 13) 



ont généralement une couleur launâtre, parfois roses et sont très friables. 

Les bancs de calcaires marneux contiennent parfois de la microfaune. A la 

base de la formation, l'échantillon W 76-8 a livré : 

Calpionella elliptica CADISCH 

Calpionella alpina LORENZ 

Tintinnopsella carpathica (MURGEANU et FILIPESCU) 

qui indique un âge Berriasien inférieur à moyen. 

L'échantillon W 76-7, pris un peu au-dessus, a donné : 

Cal~ionella ellî~tica CADISCH 

Calpionellopsis oblonga (CADISCH) 

marquant le Berriasien moyen-supérieur. 

Un débris dlAptychus, indéterminable, a été trouvé dans une 

microbrèche proche de ces niveaux. L'échantillon W 75-205, prélevé dans 

un niveau nettement plus élevé dans la série, a fourni : 

Planomalina buxtorfi GANDOLFI 

RotaPipora appenninica RENZ 

Praeglobotruncana stephanl (GANDOLFI ) 

association du Cénomanîen inférieur. 

(2) Une alternance de pélites friables, de calcaires marneux et de cal- 

caires microbréchiques (150 m) ; quelques bancs de grès calcareux en pla- 

quettes s'intercalent par place. Ces calcaires microbréchiques, très 

abondants, renferment des débris de roches vertes et de jaspes rouges. Les 

calcaires marneux contiennent parfois de la microfaune. Ainsi, l'échantil- 

lon W 75-222 a donné : 

Praeglobotruncana stephani (GANDOLFI) 

Globotruncana renzi GANDOLFI 

Globotruncana helvetica BOLLI 

association du Turonien inf érieilr . 



C e t t e  formation b u t e  par  f a i l l e  v e r t i c a l e  con t re  des  c a l c a i r e s  

brêchiquês du Crétacé supér ieu r ,  a s s imi lab les  aux formations t r ansgress i -  

ves s u r  l e s  ophiolites. 

2 )  Coupe au Nord du mont Iti  (coupe 1 4 ,  Fig.  181 ............................................. 

Cet te  coupe e s t  o r i e n t é e  Nord-Est - Sud-Ouest e t  passe  légère-  

ment à 1'Oues-L du sommet I t i  (2116 ml. E l l e  permet de v o i r  l a  succession 

de t e r r a i n s  su ivan te  : 

(11 Une formation flyschoTde, chevauchée au Nord pa r  des  brèches c a l c a i r e s  

du Crétacé çupér ieur .  I l  s ' a g i t  i c i  d 'une a l t e rnance  r é g u l i è r e  de l i t s  dé- 

cimétriques de p é l i t e s  sableuses  roses  ou v e r t e s ,  de g r è s  ca lcareux gros- 

siers, de c a l c a i r e s  microbréchiques e t  de c a l c a i r e s  marneux v e r t s  ou 

roses ,  G r e s  g r o s s i e r s  e t  c a l c a i r e s  microbréchiques contiennent  d'abondants 

d é b r i s  de roches é rup t ives  du complexe oph io l i t ique  e t  de r a d i o l a r i t e s  

rouges. Ce t t e  formation a une puissance de 70 m environ. Les l i t s  ca lcaro-  

marneux son t  a s sez  r i c h e s  en microfaunes. Ains i  l e s  é c h a n t i l l o n s  W 75-186 

e t  W 75-185, s i t u é s  v e r s  l e  bas  de l a  formation o n t  l i v r é  : 

Globotruncana h e l v e t i c a  BOLLI 

indiquant  un âge Turonien. 

L%échantiTlon W 75-182, p r i s  dans un niveau p lus  é l evé  de  l a  

formation, a l i v r é  : 

Glabstruncana a n a u s t i c a r l n a t a  GANDOLFI 

Globotruncana c f .  coronata (BOLLI) 

du Coniacfen-Santonien. 

(2) Une brèche c a l c a i r e ,  é p a i s s e  de 20 m. Les éléments, d'une t a i l l e  cen- 

t imétr ique ,  s o n t  composés principalement de fragments de Rudistes,  de 

roches êrupt ives  basiques e t  de r a d i o l a r i t e s  rouges. 

(31 Une dizaine de mètres de c a l c a i r e s  marneux rouge-violet ,  très f i n s ,  

s e  d é b i t a n t  p l u s  ou molns en p laque t t e s .  Des p e t i t s  l i t s  décimgtriques de 
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COUPE AU NORD DU MONT ITI (Coupe 1 4 )  



brèches calcaires à débris de roches effusives et de radiolarites rouges 

s b  intercalent parfois, Ces calcaires contiennent de la microfaune, dont 

(Ech- W 75-176) : 

Globotruneana coronata BOLLI 

Globotruncana cf. anausticarinata (GANDOLFI) 

du Conlacien-Santonien, 

(4 )  5 m d'une brèche calcaire polygénique. En lame mince, dans un ciment 

de sparite, on observe : 

- des éléments de roches effusives (diabases, dolérites) ; 
- des débris de jaspes et de radiolarites rouges ; 
- des grains de quartz ; 
- des fragments de Rudistes, d'Algues, de foraminifères, 
de calcaires. 

En particulier, on peut noter la présence de débris dlOrbito- 

lines et de Cuneolina sp., dPâge Crétacé supérieur. 

(51 Une puassante barre calcaire, épaisse de 70 m, qui constitue la crète 

de l1Iti, Il s'agit de calcaires gris clai-, massifs et mal lités. Ils 

présentent un faciès microbréchique, entrecoupé de niveaux soit franche- 

ment bréchiques, soit très fins. L'échantillon W 75-173, pris dans un 

banc microbréchique, a montré dans une matrice micritique, outre des frag- 

ments de Rudistes très abondants, des débris de : 

Omphalocyclus macroporus LAMARCK 

Orbitordes sp . 
Siderolites sp. 

d'un âge Crétacé supérieur, 

Les niveaux fins contiennent également de la microfaune ; ainsi 

lséchantillon W 76-172 a livré : 

Orbftoldes sp. (dgbris) 

Omphalocyclus macroporus LAMARCK 



Globotruncana stuarti de LAPPARENT 

Globotruncana contusa CUSHMAN 

qui f n d i q u e n t l e  Maestrichtien. 

(6) D e s  ca lcsch is tes  rouges qu i  s e  deb i ten t  facilement (10 m). Des i n t e r -  

ca la t ions  bréchiques ca lca i res  entrecoupent parfois  ces  niveaux. Ces 

ca lcsch is tes  contiennent de l a  microfaune qu i  peut etre facilement déga- 

gée ; a i n s i ,  dans un niveau proche des ca l ca i r e s  precédents, on note la 

présence de (Ech. W 75-166) : 

Globorotalia pseudomenardii BOLLI 

du Paléocène supérieur (Thandtien supérieur,  zone P 4 ) .  

(7) Flysch gréso-péli t ique composé d'une alternance régulièxe de lits 

décimétriques de grès  calcareux e t  de p é l i t e s .  L'ensemble a une couleur 

gris-bleu,  jaune 1 ' a l t é r a t i on .  

Au Sud-Est du mont Itî, au niveau où l a  crete coté  1824 m 

r e j o i n t  l a  grande barre  ca l ca i r e  de l1Iti ,  l e s  niveaux sous-jacents des 

ca l ca i r e s  a f f l eu ren t  bien. Ainsi  de bas en haut, on no te  l a  superposit ion 

suivante : 

(1) Une vingtaine de metres d'une s é r i e  flyscll@i'de composke d'une alternan- 

c e  de p é l i t e s  marneuses peu consolidées, de ca lca i res  marneux f i n s ,  de grès 

calcareux e t  de microbxèches ca lca i res  d débr i s  de roches v e r t e s  e t  de 

r a d i o l a r i t e s  rouges. Un gros banc de 2 m environ de brèche polygénique a 
gros débr i s  de roches ver tes ,  de r a d i o l a r i t e s  rouges e t  de Rudistes s ' y  

in te rca le .  Ces ca lca i res  marneux contiennent de l a  microfaune (W 76-17, 

échant i l lon p r i s  assez bas) : 

Globotruncana stephani GANDOLFI 

Globotruncana c f .  renz i  (GANDOLFI) 

qui  indiquent l e  Turonien supérieur,  
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(2 )  Une brèche calcaire  assez mal consolidée, polygénique (15 m) . Les 

éléments, d'une t a i l l e  var iant  entre  1 e t  5 cm, sont t r è s  divers : 

- calcaires  f i n s ,  micro-cristall ins ou graveleux ; 

- jaspes rouges ou ver t s  ; 

- roches effusives (dolér i tes ,  diabases, s p i l i t e s )  ; 

- débris  de Wdistes. 

(39 Une p e t i t e  passée flyscholde de 5 m environ, avec des p é l i t e s  schis- 

teuses f r i ab le s ,  des calcaires  marneux, des brèches ou microbrèches cal- 

ca i res  à débris de roches vertes e t  de jaspes rouges. Dans ces brèches, 

un granoclassement normal e s t  parfois  v is ib le .  Les calcaires  marneux on t  

l i v r é  de l a  microfaune ( W  76-14) : 

Globotruncana coronata BOLLI 

Globotruncana c f .  angusticarinata GANDOLFI 

Association du Turonien terminal-Coniacien. 

( 4 )  De nouveau, des brèches calcaires  C débris de jaspes, de roches 

effusives e t  de ca lca i re  (15 m ) .  Quelques l i ts  de calcschistes violacés 

s ' i n t e rca len t  dans ces brèches ; i l s  renferment de l a  microfaune avec 

( W  76-9) : 

-++a -. y----. Globotruncana a n g u s t i ~ a r i . ~ i . ~  *.cd. 

Globotruncana coranata BOLLI 

Globotruncana s i g a l i  m I C H E L  

qui marquent l e  Coniacien. 

( 5 )  Des calcaires  g r i s  beiges assez massifs. Ils correspondent aux valcarres 

de 1'Iti.  Ils sont généralement microbréchiques, mal l i t é s  e t  contiennent 

par place des débris  de Rudistes. 



Figure 20 --- -------- 

Fsq Calcschistes rouges 

[K j  Calcaires marneux en plaquettes 

Calcaires marneux 

Calcaires brechiques 

6 1  Calcaires f ins  

J Calcaires massifs 

COUPE A L'EXTREMITE EST W VALOREMA (Coupe 16) 



4 )  Le Valorema ----------- 

Le Valorema est la rivibre qui, coulant d'ûuest en %et, enWiL1e 
profondiment le flanc Sud de la crete de 19ti.. Elle traverse notamunt lm 
couches de schiste8 rouges formant la pas.eage dcrs caloairerr au. flyech, On 

peut donc les observer en de nombreux endroits, 

Un peu avant qu'elle ne traverse la rividre, la route venant dao 

Katavothres et se dirigeant vers les Lfvadias traverse les calcaires et les 

schistes rouges, Le talus, aseez fralchement creuse, montre r 

(1) Des calcaires gris-beiges, microbr6chiques et aesez ml lités, avec dcs 

intercalations de calcaires fins. 

(2)  Un banc de calcaire brechique a gros fragments de calcaires fins, roaes 

(1 ml a 

(3)  1 m de calcaire marneux rose, parfois vert, triès fin et aslrez compact, 

La microfaune de Globorotalia y est assez abondante, mis mal conservée et 

ind8 terminabl e . 

(4) 7 m de calcaires marneux, violacés, trèis fins et se débitant en plaquet- 

tes. La microfaune y est tres riche, avec notamment (Ech, W 75-155) : 

Globorotalia marginodentata SUBBOTINA 

Globorotalia pseudomenardfi BOLLI 

qui marquent le PalOocène supérieur (limite des zones P4 - P5). 

( 5 )  Des calcschistes rouges, il passees verdatres,.se débitant facilement. 

11s ont livré (Ech. W 75-156) : 

Globorotalia marginodentata SUBBOTINA 

Globoroteilia pseudomenardii BOLLI 

Globorotalia Mackannai WHXTE 

indiquant le PaléocBne supérieur (liDiite des zones P4 - P5). 
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b) Le fond du Valorema - - - - - - - - - -  

Au fond de l a  val lée,  vers son milieu, l e s  . , - '  . i y e s  

aff leurent  largement. Ils présentent notamment de nombreuses intercalat ions 

de brèches calcaires  dont l 'épaisseur  des bancs var ie  entre 50 cm e t  

2 m ,  Les éléments de ces brèches sont exclusivement ca lca i res  ; l e s  bancs 

l e s  moins grossiers  contiennent une abondante microfaune dlOrbl tol t idés  

e t  de Nummulites. Parmi ces dernières,  on remarque (Ech. W 75-1571 : 

Numrnulites f r a a s i  DE LA HARPE 

Nummulites d e s e r t i  DE LA HARPE 

qui  indiquant un âge Paléocène terminal-Eocène basal ( I lerdien basa l ) .  

cl Le versant Nord du Valorema (coupe 17, Fig. 21) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  

Le long de l a  route qui serpente sur l e  flanc Nord du Valorema, 

l e s  calcschis tes  rouges e t  l e  flysch gréso-pélitique aff leurent  bien dans 

l e  ta lus .  Dans l a  pa r t i e  médiane de l a  val lée,  on peut observer l e  passa- 

ge suivant 

(1) Calcschistes rouge-violet dans lesquels s ' i n t e rca len t  quelques lits de 

calcaires  mfcrobréchiques, épais de2 à 5 cm. Ces calcaires  renferment de l a  

microfaune, avec entre  autres  (Ech. W 75-163) : 

Globorotalia aequa CUSHMAN e t  RENZ 

G3gborotalia marglnodenta SUBBOTINA 

datant l l I l e r d i e n  (zones P5 - P6) . 

(2 )  Pé l i t e s  verdâtres,  contenant des l e n t i l l e s  de calcaires  marneux, t r è s  

f i n s ,  violacés ( 2  m )  . 

( 3 )  Flysch gréso-pélitique composé d'une alternance de l i ts  décimétriques 

de grès ve r t s  foncés e t  de pé l i t e s  vert-bleu. 

Le long de l a  route, plus vers l 'Ouest,  l e  flysch nous apparaî t  

comme é tant  formé d'une alternance de grès calcareux e t  de pé l i t e s .  Les 

grès peuvent devenir assez grossiers  e t  l a  t a i l l e  des grains at te indre 2 :.m. 



L'épaisseur de l eu r s  bancs v a r i e  en t re  5 cm e t  1 m. Les p é l i t e s ,  de couleur 

jaune-verdâtre, const i tuent  des l i t s  p lus  régul ie rs  de 10 à 50 cm d'épais-  

set?+, 

5) Coupe du Zembi (coupe 18, f i g .  2S) - - - - - - - - - - - - - - - -  

Entre l e s  p r a i r i e s  de Louzes e t  l e  sommet du Zembi (2092 m l ,  

on peut lever  l a  coupe suivante,  or ientée  d 'Es t  en Ouest : 

(1) Une barre ca l ca i r e  épaisse  de 20 m,.- ci , cheva~:che l e  conglomérat 

du f lysch t e r t i a i r e  du Parnasse. I l  s ' a g i t  d'un ca l ca i r e  gris-beige,  micro- 

bréchique e t  assez massif. L-chantillon W 381 a l i v r é ,  parmi de nombreux 

débr i s  de Rudistes noyés dans une micr i te  f i n e  : 

Globotruncana a rca  CUSHMAN 

Globotruncana g r .  s t u a r t i  de LAPPARENT 

Orbitozdes SD. 

Cette association da te  l e  Campanien-Maestrichtien. 

(29 Une puissante s é r i e  gréseuse de 80 m environ. La base de c e t t e  s é r i e  

présente de nombreux bancs conglomératiques, tandis  que vers  l e  sommet 

apparaissent des i n t e r l i t s  pé l i t iques .  Les niveaux conglomératiques mon- 

t r e n t  : 

- un ciment argi lo-calcaire  coloré par  des oxydes de f e r  ; 

- des éléments va r i é s  : 

- grains  de quar tz ,  fe ldspaths ,  épidotes,  muscovite, c , 

r i t e s ,  minéraux opaques ; 

- débr i s  de g rè s  e t  qua r t z i t e s  ; 

- fragments de  gran i tes ,  de laves basiques, de roches à 

quartz e t  épidote. 

( 3 )  Une in te rca la t ion  l en t i cu l a i r e  de ca l ca i r e  bréchique g r i s  à gros  

débr i s  de Rudistes ( 2  m l .  

(49 Un flysch gréso-péli t ique t r è s  épais  (plusieurs  centaines de metres ? ) .  

On a l à  des bancs de grès  de 5 à 10 cm a l t e rnan t  régulièrement avec des 
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interbancs pélitaques de même épaisseur. Les grès montrent, dans un ciment 

argilo-calcaire peu abondant : 

- des grains anguleux de quartz très nombreux ; 
- quelques grains de £eldspaths plagioclases ; 
- des débris de chlorite, épidote et minéraux opaques. 

Au niveau du sommet du Zembi, apparaissent les premières interca- 

lations lenticulaires de microbrèches calcaires contenant, entre autres 

éléments, de nombreuses Nummulites. On peut y reconnaître : 

Ech. W 285 : Nummulites nitidus DE LA HARPE 

Nummulites bachktchissaraiensis ROZLOZSNICK 

Ech. W 286 : Nummulites nitidus DE LA HARPE 

Nummulites bachktchis,saraiensis ROZLOZSNICK 

Forme rapprochée de Nummulites Mangyschlakensis ILJINA connue 

en URSS. 

Cette association indique un âge Cuisien supérieur. 

Ces Nummulites semblent peu remaniées ; un âge Cuisien peut 

donc être attribué à lsensemble du flysch. 

Coupe de 1'Alournbiorachi (Couee 19, Fig, 23) ............................. -------------- 

En gravissant par son versant Nord le mont Aloumbiorachi, situé 

entre les monts Itl et Vlytotsoumaro, on peut lever la coupe suivante : 

(19 Une barre calcaire rigide, épaisse de 50 m environ, qui chevauche un 

flysch tertiaire à Nummulites. Il s'agit essentiellement d'un calcaire 

gris-beige, microbréchique et assez massif. Les niveaux les plus fins con- 

tiennent parfois des nodules siliceux jaunes. Des bancs plus bréchiques 

entrecoupent quelquefois cette formation ; ils sont riches en débris 

dlOrbitolinidés non déterminables. Des niveaux de calcaires fins renfer- 

ment de la microfaune. Ainsi, l'échantillon W 75-119, situé assez haut 

dans la série, a livré : 
$. 

i - 
' 2  r 

Globotruncana cf. fornicata (PLUMMER) 

q. 



F i g u r e  23 --- -------- 

] C a l c a i r e s  m i c r o b r é c h i q u e s  à N u m m u l i t e s  

W G r è s  e t  pél i tes  du f lysch - - --- 

C a l c a i r e s  m a s s i f s  

COUPE DE L'ALOUMBIORACHI ( C o u p e  19) 



Globotruncana cf, calcarata (CUSHMAN) 

indiquant le Campanien supérieur. 

Un peu plus haut, dans la série, l'échantillon W 75-120, pris 

dans un niveau microbréchique a montré, outre de nombreux débris de Ru- 

distes, dPencrines et de calcaires noyés dans une micrite assez fine : 

Siderolites calcitrapoides LAMARCK 

qui date le Maestrichtien supérieur. 

(21 Une puissante série de grès entrecoupée de nombreux niveaux microcon- 

glomératlques, parfois franchement conglomératiques (100 m). Vers le 

sommet de cette série s'observe la première intercalation de microbrèche 

calcaire à NummuTites, tandis qu'apparaissent les premiers lits pélitiques. 

(3) Un flysch gréso-pélitique dont l'épaisseur, difficile à évaluer, est 

sans doute de l'ordre pluri-hectométrique. Il est composé d'une alternance 

régulière de grès et de pélites jaunâtres, entrecoupée frequemment de 

grosses lentilles de microbrèches calcaires. Ces lentilles, épaisses de 

1 à 2 m, ont une longueur avoisinant la vingtaine de mètres. Les éléments 

sont g~=i~-;linment:  calcaires : Foraminifères (Nummulites, Orbitoltidés), 

Algues, débris d'encrines et de Lamellibranches, fragments de calcaires. 

Un granoclassement affecte toujours ces intercalations ; les éléments 

grossiers se trouvent à la base, les plus fins vers le sommet. Les niveaux 

supérieurs de ces mlcrobrèches sont les plus riches en microfaune. Jsai 

effectué un échantillonage assez systématique de toutes ces intercalations 

et ]'ai pu faire déterminer les Nummulites rencontrées. Ainsi, de bas en 

haut on trouve : 

- W 75-123 : Nummulites cf. praecursor (DE LA HARPE) 
Nummulites gr. deserti (DE LA HARPE) 

de 1'Eocène basal (Ilerdien) . 
- W 75-124 : Formes très évoluées de Nummulites fraasi DE LA HARPE 

analogues à Nummulites exilis DOUVILLE 

de lqIlerdien supérieur. 



- W 75-126 t Nummullters g r . j l a n u l a t u ~  - LAMARCK 

Nummulites n i t idus  DE LA HARPE 

Association da lvEoc8ne in fdr ieur  (Culsien) 

- W 75-129 : Nummulites g r ,  p lmu la tu s  &t Nummulite@ plamilataas 

LAMARCK 

Nummulites ni t idue DE LA HARPE 

- W 75-130 : Nummulites die tans  DESHAYES 

du Culsien supérieur. 

- W 75-131 : Nummulites par t sch i  ou N. g r ,  par t sch i  DE LA 

HARPE, dvolude, 

Le  Vlytos désigne l a  dspression qui  borde au Nord la cr6te 

du Vlytotsoumaro. Une coupe, or ientae  Sud-Nord, s i tude  encre les monts 

Vriou e t  Aloumbiorachi, montre : 

(1) Une breche ca l ca i r e  assez mal consolidde. Les dlémenCsr dont la  

taille o s c i l l e  en t re  1 e t  10 cm, 80nt coneti tuds de ddbrie de  roahes 

érupt ives  basiques, de jaspes rouges, de ca lca i res  var ids  e t  de 

Rudistes. Cette bxeche e s t  chevauchde par l e  Elysch bdotian d'ags 1Pftb.o- 

nique-Berriasian. 

(2)  Un banc da 50 cm ds4paisseur  de ca l ca i r e  marneux roae, t r&s  f i n ,  
qui  a l i v r a  des Globotruncana t r aa  mal conservés, DVapr&e J.J. FLEURY, 

i l s  se ra ien t  dP$ge Coniacien. 



Figure 24 --- -------- 
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(39 Un banc de calcaire bréchique à petits débris de roches vertes, de 

jaspes rouges et de calcaires divers (2 m). La taille des éléments avoi- 

sine le centimètre. 

(4) 5 m de calcaires blancs, très fins, contenant par endroits des nodu- 

les siliceux jaunes. Ces calcaires ont livré : 

Ech. W 75-240 : Gl~kotruncana fornicata PLUMMER 

Globotruncana ventricosa WHITE 

Globotruncana cf, rosetta (CARSEY) 

Assoc.iation du Campanien. 

Ech. W 75-241 (plus élevé dans la série) : 

Globotruncana contusa CUSHMAN 

Globotruncana arca CUSHMAN 

Globotruncana mayaroensis BOLLI 

Association du Maestrichtien supérieur. 

(5) Des calcschistes rouges, parfois verts, se débitant en fines esquilles. 

Des petites intercalations de microbrèches calcaires entrecoupent des 

calcschistes~ Ces derniers renferment des Globorotalia, indéterminables, 

d'âge Tertiaire. 

Un écaillage de la série provoque une répétition des termes ( 3 1 ,  

(4) et (5:- On trouve donc un deuxième affleurement de calcschistes rouges 

(5) qui, ici, ont livré (Ech. W 75-245) : 

Globorotalia aequa CUSHMAN et RENZ 

Globorotalia cf. marginodentata (SUBBOTINA) 

Globigerlna linaperta FINLAY 

Cette association marque 1'Ilerdien (zones P 5 - P 6 ) .  

( 6 )  Des grès jaunâtres passant rapidement à des conglomérats à gros galets 

de calcaires, de quartz, de grès quartziques et de granites. 



Ces conglomérats butent par faille verticale contre le flysch 

à intercalations de microbrèches à Nummulites de lsAloumbiorachi. 

Il faut noter, qu'un peu plus à l'Est vers le Vriou, entre les 

calcschistes et le grès s'intercalent des brèches calcaires à gros débris 

de roches effuslves baslques, de jaspes rouges et de calcaires variés. 

Dl LA DEPRESSION DE PYRA 

1) Coupe entre Kambos et Pyra (coupe 21, flg. 25) .............................................. 

En sulvant le torrent qui descend depuis le Kambos pour se je- 

ter dans le Rinorema au niveau de Pyra, on peut relever une série flys- 

choxde qui affleure sur les deux flancs de la vallée. Aux environs de la 

chapelle dsAyi Apostoll et du village du Pyra, les couches sont parfois 

masquées par des éboulis ou la végétation, de sorte que certaines 

successlons n'ont pu être établies avec certitude. Cette série est 

coincée entre le mélange volcano-détritique pélagonien et le flysch du 

Parnasse ; les contacts tectoniques recoupent obliquement la stratifi- 

cation. L'établissement d'une coupe continue est donc considérablement 

génée ; néanmoins on peut relever les termes suivants, en se dirigeant 

du Nord vers 1-e Sud : 

(1) Une alternance decaZcairesmicrobréchiques à débris de jaspes rouges 

et de roches vertes, de grès friables en plaquettes et de quelques bancs 

de calcaires marneux (50 m). Ces calcaires ont livré (Ech. W 75-471) : 

Calpionella alplna LORENZ 

Crassicolaria parvula REMANE 

du Tithonique supérieur-Berriasien basal. 

L'échantillon W 75-473, un peu plus élevé dans la série, a 

livré : 

Calplonellopsis oblonga (CADISCH) 

du Berriasien moyen-supérieur. 
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( 2 j  Un niveau de grès ve r t s  t r è s  f r i ab le s ,  in te rca lé  de quelques l i t s  

de calcaires  microbréchiques e t  de calcaires  marneux 120 m l .  

(3 )  Des pé l i t e s  schisteuses de couleur assez foncée, entrecoupées de 

quelques bancs de calcaires  mlcrobréchiques (10 ml. 

(4) Des grès ve r t s  t r è s  f r i ab le s  e t  assez grossiers  intercalés  de 

quelques lits de calcaires  microbréchiques ( 2 0  m ) .  

(5)  Une alternance de grès calcareux en plaquettes,  de ca lca i res  micro- 

bréchiques, de microbrèches calcaires  e t  de quelques l i t s  de ca lca i res  

marneux (30 m l .  

(6) Une alternance de grès,  de p é l i t e s  gréseuses e t  de calcaires  micro- 

bréchiques f i n s  ( 2 0  m )  . 

(7) Une alternance de ca lca i res  marneux, de gres  en plaquettes,  de cal-  

ca i res  microbxéchiques e t  de bancs de brèches calcaires  à débris de 

jaspes rouges, de roches ver tes  e t  de Rudistes (10 ml. Les niveaux 

calcaro-marneux ont l i v r é  de l a  microfaune (Ech. W 75-475) : 

Globotruncana helvetica BOLLI 

Praeglobotruncana c f .  stephani (GANDOLFI) 

Globotruncana ç iga l i  REICHEL 

qui indiquent l e  Turonien. 

La succession des termes (5) - (6) e t  (6) - (7) n ' e s t  pas t r è s  

v is ib le  sur l e  t e r r a in ,  Le terme (6) correspond à l a  coupe ouest de 

l 'affleurement de Pyra, déjà d é c r i t  par E. BLEHAUT (1975). 

29 Coupe entre  l e  Xerovouni e t  Pyra (coupe 2 2 ,  Fiq. 25) .............................................. ----- 

Cette coupe emprunte l e  t racé de l a  val lée qui descend du pied 

du Xerovouni vers Pyra. On observe un mince l i s e r é  de f lysch qui occupe 

l a  même position tectonique que précédemment : il e s t  pincé entre l e  



mélange et le flysch du Parnasse. On note la succession suivante : 

(1) Alternance de grès calcareux en plaquettes et de calcaires microbré- 

chiques (10 ml. A la surface des bancs apparaissent parfois des Aptychus, 

avec : 

Lamellaptychus gr. beyrîchi (OPPEL) 

donnant un âge Tîthonîque-Berriasien moyen. 

(29 Alternance de grès, de calcaires microbréchiques, de pélites gréseuses 

et de rares bancs de calcaires marneux (30 ml. 

(39 Epaisse série de grès et de pélites verdâtres, intercalée de rares 

bancsde calcaires microbréchiques (50 m). 

(4) Alternance de grès friables en plaquettes, de calcaires microbréchiques, 

de microbrèches calcaires et de pélites gréseuses, avec quelques bancs 

de calcaires marneux (50 m) , 

La figure 25 donne les correspondances entre les différents 

termes des coupes. E. BLEHAUT (1975) avait déjà décrit l'affleurement au 

niveau de la route de Pyra et avait établi la succession des couches. Il 

apparait donc qu'au terme (4 )  de la coupe de Xerovouni-Pyra succède le 

terme ( 6 )  de la coupe de Kambos-Pyra. 

IV1 CONCLUSIONS ---------- 

A) RESUME DES FAITS 

Dans la région centrale du massif (Pirgos, Petrotos) affleure 

un flysch qui a été daté en de nombreux endroits du Tithonique-Berriasien. 

L'épaisseur de ce flysch est de 100 m en moyenne. 

Sur le rebord septentrional du massif, j'ai pu reconstituer une 

série s'étageant entre le Tithoniqus-Berriasien et le Cuisien. Au niveau 

de la dépression de Pyra, il est probable qu'un flysch s'étendant du 
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Berriasien jusquku Turonien s o i t  représenté, bien que des interrogations 

subsistent quant a l a  succession de certaines couches. 

Le p r o f i l  schématique de l a  figure 26 synthétise l e s  observations 

sur l a  s é r i e  béotienne du massif de P ' I t i .  Celle-ci e s t  constituée de l a  

superposicion suivante : 

(1) Une alternance de ca lca i res  microbréchiques, de grès  en plaquettes,  de 

pé l i t e s  gréserr.ses e t  de ca lca i res  marneux (150 m l .  Cette sé r i e  e s t  datée 

du Tithonrque-Berriasien a l a  base e t  du Coniacien-Santonien au sommet. 

( 2 )  Une s é r i e  canglomératlque à débris de roches ver tes ,  de jaspes rouges, 

de Rudistes e t  de calcaires  dans laquelle s ' in te rca lent  quelques niveaux 

de calcschistes (30 m ) .  Un âge Coniaclen-Santonien l u i  e s t  a t t r îbué .  

( 3 )  Une a s s i se  de ca lca i res  massifs, parfois  bréchiques, avec quelques 

niveaux f P n s  i n t e r s t r a t i f i é s  (70  m). El le  e s t  datée du Campanien- 

Maestrichtien, 

(43 Une sér re  de calcschfstes rouges (4 a) avec des intercalat ions par 

endroits de brèches calcaires  (10 à 30 ml, E l l e  s 'é tage entre l e  Thanétien 

(zone P43 e t  1' I lerdien (zone P6) . 
Par  L'intermédiaire de couches flyscholdes grésopélit iques,  ces  

calcschis tes  rouges peuvent passer latéralement à des grès  e t  des conglomé- 

r a t s  14bB assez puissants (100m) e t  non datés. Les calcschistes n 'exis tent  

que dans l e  secteur du Valorema e t  l e s  grès sont représentés au Nord 

(Aloumbiorachii e t  au Sud (Zembi) . Sur l e s  calcaires  du Campanien- 

Maestr~cht ien reposent donc, s o i t  l e s  calcschistes,  s o i t  l e s  grès.  

(59 Le flysch gréso-pélitique qui  surmonte l e  tout.  Son épaisseur e s t  de  

plusieurs centaines de mètres. Les nombreuses intercalat ions de microbrèches 

calcaires  ont permis de l e  dater  du Cuisien supérieur. 

La  s é r i e  du Vlytos, représente sans doute, une sé r i e  condensée 

de l a  précédente avec des épaisseurs nettement plus fa ib les .  On y observe 

en e f f e t  des calcaires  marneux roses d'âge Coniacien in terca lés  dans des 

brèches, suivis  de calcaires  du CampanîerrMaestrichtien, surmontés de 

calcschls tes  du Paléocène terminal - Eocène infér ieur  e t  couronnés par des  

grès e t  conglomérats. 



Il faut  noter que l ' âge  maximum trouvé pour l e s  calcaires  mas- 

s i f s  e s t  Maestrichtien supérieur. Les dépôts sus-jacents ne s e  mettent en 

place qu'au Paleocène supérieur (zone P4). Il  semble donc q u ' i l  y a i t  

absence de sédimentation pendant une grande p a r t i e  du Paleocène.. Sur l e  

t e r r a in ,  aucun f a i t  ne l a i s s e  supposer une t e l l e  lacune ; je n ' a i  observé 

n i  hard-groünd, n i  couche ferrugineuse ou phosphatée. Une émersion ne 

semble pas ê t r e  l a  cause de c e t t e  lacune. El le  s e r a i t  p lu tô t  due à des 

courants qui auraient empêché l a  sédimentation. 

Enf ln, en aucun endroit  du massif de 1 "ti n'a£ f leure l a  se- 

melle du flysch tîthonique-éocrétacé. E.  BLEHAUT (1975) a r e j e t é  1 8 i d é e  

que l e s  calcaires  jurassiques e t  l e  mélange volcano-détritique présents 

dans l e  massif de 1'Iti puissent représenter c e t t e  semelle. Il fau t  donc 

admettre que l e  flysch se s o i t  décollé de son soubassement l o r s  de l a  tec- 

tonique tangentielle t e r t i a i r e .  

BI COMPARAI SONS 

En Yougoslavie e t  en Grèce, des sé r i e s  de f lyschs ' -L 2 . L î,i 

bosnlaque ou béotienne, s 'é tageant  sur une grande p a r t i e  du Crétacé ont  

déjà é t é  trouvées. 

En Bosnie septentrionale,  R. BLANCHET (1970) a déc r i t  une s é r i e  

débutant au Tithonique-Berriasien e t  s e  terminant au Sénonien. I l  observe 

une alternance de l its pé l i t iques ,  grêseux e t  calcareux, entrecoupés de 

quelques niveaux radiolar i t iques.  Vers l e  sommet de l a  sé r i e ,  des bancs 

microbréchiques, voire bréchiques, à débris de roches du cortège ophio l i t i -  

que e t  de jaspes rouges s ' y  in te rca lent  fréquemment. 

Dans l e s  Geranées, il exis te  de même un flysch qui s ' e s t  dépo- 

sé  entre  l e  Tithonique-Berriasien e t  l e  Sénonien (B. CLEMENT, 19721, Il 

s ' a g i t  également d'une alternance de p é l i t e s ,  grès e t  calcaires  avec des 

intercalat ions de brèches e t  de microbrèches. 

Du point de vue l i tho logie  e t  âge, l e  flysch crétacé du massif 

de 1'Iti se compare donc avec ce lu i  de Bosnie e t  ce lu i  des Geranées. 
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Dans le Jerolekas, P, CELET (19583 a décrit une série allochtone 

s'étageant entre l'A1nien (3 )  - Cénomanien et l8Eocène. Elle est composée 
d'une formation flyscholde à la base, suivie de calcaires du Sénonien- 

Maestrichtien et couronnée par le flysch gréso-conglomératique Paléocène- 

Eocène. P o  CELET compare cette série avec les séries transgressives sur les 

ophiolites, Une analogie d'âge et de lithologie ressort entre la série 

du Jérolekas, et une grande partie de la série de 1'Iti. Mais cette der- 

niêre étant d'affinité béotienne, il se pourrait qu'il en soit de même pour 

celle du Jérolekas. 

L'âge Paléocène supérieur du début du dépôt du flysch correspond 

à relu1 des flyschs des régions les plus occidentales des zones internes 

ophiolitiques, En Othrys occidentale (C. BECK, 1972 ; J. FERRIERE, 1974 b) 

et en Locride (J.M, DEGARDIN, 1971) les calcschistes rouges à la base du 

flysch sont datés du Paléocène moyen-supérieur, 

Les intercalations calcaires fossilifères du flysch avaient 

déjà été décrites par P. CELET (1960). Il leur conférait un âge Lutétien 

et attribuait le flysch à la zone du Parnasse. D'après les déterminations 

rapportées ci-dessus, il faudrait plutôt leur attribuer un âge Cuisien 

supérieur. Daautre part, des niveaux fossilifères dans les flyschs sont 

connus dans des régions plus orientales. Ainsi elles ont permis à 

J,M. DEGARDSN (19719 de dater le flysch de Locride de lqIlerdien supérieur- 

Cw~sfen inférieur et à C. GUERNET (19719 de dater celui d'Eubée moyenne 

de 1'Ypréçien. Ces flyçchs appartiennent à la zone subpélagonienne, 

néanmoins leur 8ge est comparable à celui du flysch de 1'Itl. 

C) CONSEQUENCES PALEOGEOGRAPHIQUES 

Dans le massif de l'Iti, il existe donc une série à caractère 

essentiellement flyschozde s'étageant pendant la période Crétacé-Eocène 

inférieur. 

Lsâge de base Tithonique-Berriasien de cette série permet de 

l'attribuer à la zone béotienne. 



Les d i f f é r en t e s  microfaunes r e c u e i l l i e s  ont  permis de préciser  

son extension ve r t i ca l e .  J ' a i  pu é t a b l i r  a i n s i  que Pa s é r i e  s ' é t enda i t  

jusqu%u Culslen, Dans l e s  Dinarides S.  l , ,  c ' e s t  l a  première f o i s  que 

des niveaux auss i  récents  appartenant à une s é r i e  bosniaque ou béotienne 

ont é t é  déc r i t s .  

La zone béotienne a donc e x i s t é  en t a n t  que s i l l o n ,  au moins 

au niveau du massif de l s T t i ,  depuis l e  Tithonique-Berriasien jusqu'à 

1'Eocène in fé r ieur  (Cuisien).  E l l e  s e  s i t u a i t  en bordure de régions 

affectées  par des mouvements orogéniques, notamment ceux de l a  période 

anté-Crétacé supérieur (zones maliaque e t  pélagonienne), e t  r e c u e i l l a i t  

l e s  produits  de dest ruct ion r é su l t an t  de l ' é ro s ion  des d i f f é r e n t s  

orogènes, La sédimentation te r r igène  s ' e s t  interrompue au Campanien- 

Maestrichtien (dépôts de ca l ca i r e s )  e t  au Paléocène (lacune de 

sédimentation) . 
Pendant l a  période Tithonique-Santonien s e  dépose une s é r i e  

dé t r i t i que  r i che  en débr i s  de  jaspes rouges e t  sur tou t  de roches du cor- 

tège ophiol i t ique,  Les zones ophiol i t iques  internes  son t  a f fec tées  d'une 

oroyénèse pendant l e  Crétacé i n f é r i eu r .  Le s i l l o n  béotien r e ç o i t  donc à 

c e t t e  époque l e s  produits  de des t ruc t ion  de c e t t e  orogénèse, Au 

Campanîen-Maestrichtien, l e s  apports dé t r i t i ques  cessent  e t  on a s s i s t e  à 

une séd~mentation ca l ca î r e  calme. Cela peut ê t r e  dû au f a i t  qu 'à  c e t t e  

époque l a  mer a entièrement t ransgressé  sur l e s  zones in te rnes  qui  ne s e  

trouvent plus  a i n s i  soumises à l ' é ros ion .  Après une in te r rup t ion  de 

sédimentation au Paléocène, ce l l e - c i  reprend au Paléocène supérieur par 

l e  dépôt du f lysch qu i  a pu ê t r e  daté du Cuisien supérieur.  Du f a i t  de 

l 'absence de dépôts discordants sur c e  f lysch,  on ne peu t  f i x e r  une 

l imi te  supérieure à s a  sédimentation. 



LES ZONES INTERNES 

-=-=-=-=-=-=-=- 

1 DEF INITIONS ----------- ----------- 

Reprenant les travaux de RENZ (1955) , c'est J. AUBOUIN (1957, 

1959) qui a établi la zonéographie utilisée dans les Hellénides. Au sein 

des zones internes il distingue entre autres une zone subpélagonienne 

et une zone pélagonienne. 

Pour lui, la zone pélagonienne est une ride allongée, affectée 

de nombreuses phases tectoniques. Elle est caractérisée par ses faciès 

lagunaires et récifaux du Trias au Crétacé supérieur, ce dernier étant 

en outre transgressif jusque sur le socle paléozolque. 

La zone subpélagonienne est essentiellement caractérisée par 

l'association ophiolites-radiolarites et par la discordance du Crétacé 

supérieur sur ces dernières. J. AUBOUIN définit cette zone comme étant 

transitionelle entre la ride pélagonienne et le sillon pindique. 

Cependant, depuis quelques années, certains auteurs éprouvent 

des difficultés à distinguer ces deux zones. Ainsi, pour C. GUERNET 

(19711, les séries mésozolques subpélagonienne et pélagonienne au Sud 

du Sperchios sont semblables. 

Etudiant la stratigraphie du massif de llOthrys, J. FERRIERE 

(1974 b) a mis en évidence, pour la période triasfco-jurassique, l'exis- 

tence de séries sédimentaires dont les faciès, néritiques à l'Est, 

deviennent de plus en plus pélagiques vers l'Ouest. Il distingue alors 

en Othrys un "pélagonien" néritique d ' un "subpélagonien" pélagique con- 
tenant tous les deux des ophiolites au Malm. Il est donc amené à reconsi- 

dérer la paléogéographie du massif de l10thrys pour la période triasico- 

jurassique (JO FERRIERE 1976 d). Les notions de zones pélagonienne et 

subpélagonienne ne semblant plus pouvoir s'appliquer, il définit une 

zone isopique maliaque à valeur de sillon profond, caractérisée par une 

sédimentation calcaro-siliceuse pélagique au Trias-Jurassique et par 

l'arrivée des ophiolites au Malm supérieur. Cette zone est intercalée entre 
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l e  s i l l o n  du Pinde l 'Oues t  e t  l a  r i d e  pélagonienne à l ' E s t .  Au niveau de 

l a  zone pélagonienne se déposent des  c a l c a i r e s  n é r i t i q u e s  pendarit l a  pé r io -  

de t r i a s i c o -  j mass ique ,  p u i s  les f a c i è s  deviennent p l u s  pélagiques ati M a l m  

supér i eu r  ; l e  t o u t  e s t  couronné pa r  l e  complexe oph io l i t ique .  

La tec tonique  anté-Crétacé supér ieu r  e f f a c e  ce  d i s p o s i t i f  e t  on 

a s s i s t e  à l ' i n s t a l l a t i o n  d'une nouvelle  paléogéographie. Une t r ansgress ion  

se développe de l ' E s t  v e r s  l 'Oues t  e t  colmate les s t r u c t u r e s  a n t é r i e u r e s .  

La zone l a  p l u s  profonde semble s e  t rouver  à l ' E s t  de l l O t h r y s  au  Crétacé 

supér ieur .  La nomenclature u t i l i s é e  pour l a  période t r i a s i c o - j u r a s s i q u e  

n ' e s t  donc p lus  va lab le  .pour la  période pos t - jurass ique .  

Dans l e  massif de l ' I t i ,  a f f l e u r e n t  p l u s i e u r s  s é r i e s  dont l 'o r i -  

gine i n t e r n e  ne f a i t  pas de doute,  mais q u i  o n t  une a t t r i b u t i o n  p a r f o i s  

problématique. Ains i  nous pouvons d i s t i n g u e r  : 

- Une S é r i e  n é r i t i q u e  du Jurass ique  supér ieu r  comprenant l e  

complexe o p h i o l i t i q u e  e t  d ' a f f i n i t é  pélagonienne (au sens  de J. FERRIEFtE). 

- Une s é r i e  f lyschoide  puis  bréchique du Crétacé moyen-supérieur 

analogue à c e l l e s  connues en t r ansgress ion  s u r  l e s  t e r r a i n s  t r i a s i c o -  

jurass iques  des zones maliaque e t  pélagonienne. 

- Une s é r i e  ca lca ro - s i l i ceuse  du  Trias supérieur-Jurassique 

semblable a u  s é r i e s  d é c r i t e s  p a r  J. FERRIERE dans l a  zone maliaque. 

- Une s é r i e  conglomératique e t  sch i s t euse  d 'âge  Crétacé 

supérieur-Paléocène q u i  n ' e s t  pas  sans évoquer l e s  séries t r a n s g r e s s i v e s  

sur l e s  o p h i o l i t e s  des  zones in te rnes .  



A] LE JURASSIQUE SUPERIEUR NERITIQUE : LA ZONE PELAGONIENNE 

Dans l e  massif de l l I t i ,  l e s  formations d 'âge jurassique supé- 

r i e u r  a t t r ibuables  à l a  zone pélagonfenne a f f l eu ren t  en deux secteurs  

d i f f é r en t s ,  Le premier s e  développe autour des monts Pirgos (2152 m) e t  

Petrotos (1811 m) dans l a  région cen t r a l e  du massif. Le deuxième s 'é tend 

de pa r t  e t  d s a u t r e  de l 'alignement des  monts Xerovouni, Tsiker i  (1680 m ) ,  

Pirgaki (1589 m )  e t  Xerovouni de  Kaloscopi (1452 m) dans l a  p a r t i e  méri- 

dionale du massif. 

1 )  Coupe du Pirgaki (coupe 23, Fiq. 28) .............................. ----- 

En descendant depuis l e  sommet du Pirgaki ,  vers  Je Sud-Ouest, 

en direct ion de l a  route  Pavlianf-Pyra on recoupe une épaisse s é r i e  

de  ca lca i res  jurassiques.  Au sommet a f f l eu ren t  des ca lca i res  à 

Glacocoropsis mi r ab i l i s  FELIX d'âge Kiméridgien.  Ceux-ci son t  interrompus 

par une f a i l l e  ve r t i ca l e .  On observe ensui te  une s é r l e  inverse dont on 

peut donner l a  coupe suivante : 

(11 50 m de ca l ca i r e s  no i r s ,  t r è s  f i n s  e t  assez bien l i t é s ,  Quelques 

passages mi.crograveleux s ' y  i n t e r ca l en t .  En lame mince, l e s  ca l ca i r e s  

f i n s  montrent quelques r a r e s  i n t r a c l a s t s  de c a l c i t e  noyés dans une ma- 

t r i c e  micri t ique t r è s  f i n e -  La microfaune e s t  assez r a r e  ; néanmoins, 

j ' a l  pu trouver (Ech, W 75-342/341/337) : 

Alveosepta jaccardi  

Glomospirella sp . 
Nautiloculina sp. - 

Cette associat ion indique un âge Oxfordien supérieur-Kirnmeridglen i n f é r i eu r .  
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(2) 40 m environ de calcaires gris, massifs. De nombreux polypiers isolés 

parsèment ces calcaires, ainsi que : 

Cladocoropsis mirabilis FELIX 

du Malm (Kimméridgien probable). 

(36 30 m de calcaires gris microbréchiques contenant de nombreux débris 

de tiges d'encrines. 

(4) 5 0  m de calcaires noirs assez fin et relativement bien lités. 

(59 15 m de calcaires à silex bien lités en bancs décimétriques. Il 

s'agit de calcaires gris microbréchiques dans lesquels apparaissent 

fréquemment des Pits centimétriques de silex jaunes. Cette formation 

surmonte en contact anormal des radiolarites rouges assez broyées. Ce 

contact est visible un peu plus vers l'Ouest sur la route. 

2) Coupe du Mesorrako (coupe 24, Fig . 29) ...................................... 

Le Mesorrako est une sorte d'éperon calcaire rectiligne entre 

le Pirgaki et le village de Pavliani. En suivant la ligne de crête jus- 

qu'à la route Pavliani-Kaloscopi on peut lever une coupe analogue a la 

précédente mais moins bien datée. On observe la série suivante, également 

en position inverse : 

(11 des calcaires gris assez massifs, contenant de nombreux exemplaires 

de : 

Cladocoropsis mirabilis FELIX 

du Malm (Kimméridgien probable) 

(29 Une petite poche de bauxite. 

(3) 60 m de calcaires noirs très fins et assez bien lités. Quelques bancs 

micrograveleux ou microbréchiques entrecoupent par endroits ces niveaux 



Figure 29  ------ ------ 

Conglomérats du *f lysch du Parnasse 

4 Calcaires à s i l ex  i i t é s  - 
[n Calcaires f i n s  noirs 

Calcaires microbréchiques noirs 

Calcaires micrograveleux noirs 

Bauxite 

E l  Calcaires massifs à Polypiers 

COUPE DU MESORFUAKO (Coupe 24)  



(43 10 m de calcaires à silex bien lités composés d'une alternance de lits 

calcareux microbréchiques et de lits siliceux. Cette formation chevauche 

les grès et conglomérats du flysch du Parnasse. 

Les deux coupes que nous venons de décrire nous montrent donc, 

en position inverse, la série calcaire du Jurassique supérieur. 

Remarque : La poche de bauxite occupe la même position stratigraphique que 

celle du mont Xerovouni (E. WIGNIOLLE, 1975, p. 13). En cet endroit, les 

calcaires du toit des bauxites avaient livré : 

Pfenderlna sp. 

Nautiloculina sp. 

Salpingoporella sp. 

du Malm probablement, d'après J.P. BASSOULLET. 

Coupe au Nord-Ouest du Zambia (coupe 25, Fig. 30) ................................................. 

Le long du chemin menant du village de Néochorion vers les 

hautes prairies de Zambia, il est possible d'observer le passage continu 

des calcaires au mélange chaotique. La coupe donnée ici résume mes obser- 

vations et celles de E. BLEHAUT (E. BLEHAUT, 1975, p. 59 ; E. WIGNIOLLE, 

1975, p. 189. La série se présente ainsi : 

(1) des calcaires noirs très fins et bien lités. En lame mince on peut 

voir quelques débris dlEchinodermes et de Mollusques pris dans une micrite 

très fine. L'échantillon W 121 a livré : 

Conicospirillina basiliensis MOHLER 

qui date le Malm. 

Ces calcaires chevauchent une formation flyschoïde attribuable à 

la base du mélange. 

(29 15 m de calcaires gris, finement microbréchiques et assez mal lités. 

Ils contiennent des débris d'encrines, de calcaires variés, de Foramini- 

fères et d'Algues emballés dans une rnatrlce rnicritique. 



Figure 30 ------------ 

COUPE AU NORD-OUEST DU ZAMBIA (Coupe 25) 
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(39 15 m de calcaires gris, également microbréchiques mais renfermant de 

gros nodules de silex rouge-orangé. 

(4) 10  m de calcaires à silex bien lités. Ils sont formés d'une alternance 

de lits calcaires d'aspect microbréchiques et de lits siliceux. L'épals- 

seur de ces lits est de 2 à 3 cm environ. En lame mince, on peut voir que 

les lits calcaires correspondent à une micrite contenant, outre des 

intraclasts variés, des radiolaires et des spicules d'éponges, tandis que 

les lits siliceux correspondent à des niveaux très riches en radiolaires 

et spicules siliceux. 

(59 1 0  m environ de radiolarites bien litées, de couleur assez foncée. 

(69 20 m dsune série flyscholde composée d'une alternance de calcaires 

siliceux foncés, de microbrèches calcaires à lits de silex, de grès 

verts et de pélites verdâtres. 

(7) Une formation chaotique où l'on trouve des blocs essentiellement de 

nature ophiolitique emballés dans une matrice pélitique gris-vert : 

c'est le mélange volcano-détritique. 

Cette coupe fait donc apparaître clairement le passage des cal- 

caires du Malm au mélange chaotique par l'intermédiaire de couches radio- 

laritiques puis flyscholdes. 

Des coupes analogues ont déja été décrites auparavant, mais la 

succession des calcaires jusqu'au mélange n'était pas toujours visible 

(E. BLEHAUT, 1975 ; E. WIGNIOLLE, 1975). En outre, au Tsikeri, il semble 

que l'on doit admettre l'existence d'un contact anormal entre les cal- 

caires à silex et les couches flyscholdes du mélange. 

4) Autres observations sur les calcaires jurassiques ................................................. 

Dans le massif calcaire du Pirgos-Petrotos j'ai pu dater les 

calcaires jurassiques en divers endroits. Mais ces datations ont été effec- 

tuees localement et n'entrent pas dans le cadre de coupes précises. J'ai 



pu ainsi préciser l'âge des calcaires à faciès périrécifal, contenant les 

Cladocoropsis, par : 

Parurgonina caelinensis CUVILIER et al. 

Conicosplrlllina basiliensis MOHLER 

Ophtalmidium sp. 

Thaumatoporella sp. 

Cayeuxîa sp. 

Glomos~îrella SD. 

Protopeneroplis sp. 

Labvrintina mirabilis 

Cette association indique le Kimméridgien (-  Portlandien ? ) .  

Les calcaires noirs et très fins surmontant les calcaires à 

Cladocorpsis ont livré en différents points : 

Conicospirillina basiliensis MOHLER 

Nautlloculina oolitica MOHLER 

Kilianina sp. 

Glomospirella sp. 

Kurnubia sp. 

Pseudoclypeina cf. cirlci RADOICIC 

Cette association date le Kimméridgien-Portlandien. 

En aucun endroit je n'ai pu trouver des microfaunes indiquant 

un âge soit inférieur à l'Oxfordien, soit supérieur au Portlandien. 

L'ensemble des calcaires pélagoniens présents dans le massif de 1'Iti 

semble donc s'étager entre llOxfordien supérieur et le Portlandien. 

5) Coupe de la route de Pyra (coupe 26, Fig. 3 1) ....................................... ----- 

Le long du talus de la route Pavliani-Pyra, à environ 2 km 

après le carrefour des routes de Panouryia et de Stromi, on peut observer 

un bel affleurement de mélange volcano-détritique présentant : 



(1) 20 m environ d'une formation flyschoïde composée d'une alternance de 

lits de calcaires siliceux très fins, de microbrêches calcaires à nombreux 

débris de ~aspes rouges, de radiolarites brunes et pélites siliceuses 

violacées. L'épaisseur de chacun de ces lits est de 2 à 3 cm environ. 

En lame mince, les niveaux de calcaires siliceux noirs révèlent 

leur richesse en radiolaires et spicules d'éponges siliceux. On peut y 

voir également de nombreux débris de serpentine et quelques pellets. Le 

tout baigne dans une matrice micritique. 

Les microbrèches nous montrent une très grande abondance de 

débris anguleux de jaspes rouges, avec des fragments de serpentine et 

de calcaires fins, ainsi que des grains de quartz. Les radiolaires et 

spicules d-ponge sont également fréquents. Une sparite assez fine 

cimente l'ensemble. L'échantillon W 75-535 a livré une microfaune assez 

pauvre et en mauvais état, avec des formes rapprochées de : 

Protopeneroplis sp. 

Nautiloculina SD. 

qui indiqueraient un âge Dogger-Malm. 

(29 30 rn d'une formation d'aspect chaotique où des blocs subarrondis de 

grès vert et de radiolarites rouges sont emballés dans une matrice gréso- 

pélitlque jaune-vert assez friable. La taille des blocs varie entre 10 

et 50 cm- 

Le passage du niveau (1) au niveau (2) se fait sans disconti- 

nuité par l'intermédiaire des pélites gréseuses. Les premiers blocs 

n'apparaissent que 30 cm environ après la fin du dépôt des couches flys- 

choldes. 

(3) Un gros bloc de radiolarite rouge. Les dimensions de ce bloc sont de 

50 m pour la longueur et 20 m pour la largeur. Il est composé de radiola- 

rites rouges assez écrasées et litées en bancs de 10 cm séparés par des 

interlits de pélites radiolaritiques rouges. 
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(49 50 m d'un complexe chaotique composé d'une association hétérogène de 

blocs de taille et de nature variées noyes dans une matrice pélitique de 

couleur brune. La taille des blocs oscille entre 10 cm et 1 m et leur 

forme est subarrondie à subanguleuse. Leur nature est extrêmement variée ; 

succintement ces blocs peuvent être : 

- sédimentaires : calcaires fins, radiolarites rouges, grès 
quartziques, greywackes ; 

- volcaniques : spilites à faciès "mandelstein", diabases ; 

- plutoniques : gabbros ; 
- métamorphiques : amphibolites. 

Les pélites de la matrice, légèrement schisteuses, emballent 

ces blocs. En de nombreux polnts on peut observer que les pélites mou- 

lent intimement les blocs et que la schistosité épouse la forme des 

moindres anfractuosités. 

(5)  5 m de pélites schisteuses violettes, micacées ; de nombreuses len- 

tilles discontinues de grès les parcourent. Un granoclassement affecte 

fréquemment ces lentilles, avec les niveaux grossiers occupant la partie 

supérieure des lits. On aurait donc ici une série inverse, confirmée 

par le fait que les couches flyschoXdes (11 surmontent la formation 

chaotique (2 ) .  

(6) Les roches du complexe ophiolitique débutant par des pyroclastites 

(a) auxquelles succèdent des péridotites complètement serpentinisées 

(bl * 

6) Autres observations sur les couches de passage au mélange ......................................................... 

a) YeEsant ~ u ~ s ~  du - - - - - - - - - - -  Xerovouni de Kaloscopi (coupe 27, Fig.32) - - - - - - - - - -  

Le long de la route qui longe, depuis Panouryia, le versant Ouest 

du Xerovouni de Kaloscopi, les couches flyschoïdes de base du mélange affleu- 

rent bien et ont une puissance de 30 m environ. Comme sur la route de Pyra, 

ces couches surmontent le mélange chaotique et la série présente donc un 

!' caractère inverse. Nous observons ici une alternance régulisre de calcaires 



Figure 32  ------------ 

Mélange volcano-détritique 
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siliceux très fins, de pélites verdâtres, de microbrèches calcaires et 

de radiolarites brunes. L'épaisseur moyenne de chacun des lits est de 

5 cm environ. Parfois, les bancs de calcaires siliceux peuvent s'épaissir 

pour atteindre 1 m environ ; ils contiennent alors quelques lits de silex. 

A proximité du mélange s'intercalent des bancs de grès grossiers. 

Les couches flyschoïdes sont surmontées par plusieurs mètres 

de radiolarites brunes bien litées en banc de 10 cm environ. 

5 Mélange 

I={ Pélites ' 

Calcaires siliceux 

Figure 33 --------- 

LE PASSAGE DES COUCHES FLYSCHOIDES AU MELANGE SUR LE 

VERSANT OUEST DU XEROVOUNI DE KALOSCOPI 

(SERIE INVERSE) 

Le passage de cette série bien rythmée au mélange chaotique 

est visible dans le talus de la route, à l'aplomb du Stavros de Panouryia. 

On peut voir (fig. 3 3 )  de haut en bas, donc en série inverse, que la 

série régulière de calcaires et pélita s'interrompt pour laisser place a 
des pélites brunes assez friables sur une vingtaine de centimètres. Puis 

apparaissent les premiers éléments exogènes, emballéa dans ces pélites ; 

ils ont d'abord une taille très petite (0,5 cm) mais celle-ci s'accroft 

régulièrement pour atteindre 1 0  cm. On peut voir alors que leur nature 

est essentiellement ophiolitique (gabbros, serpentine). 



La coupe scHématique de la figure 32 résume les observations 

que l'on peut faire le long de cette route. 

Est - - du Xerovouni de - - - - - - - -  Kaloscopi - - - - -  

Sur le flanc Est du Xerovounî, dans les alentours du village 

de Kaloscopi, on peut observer un dispositif analogue : couches flys- 

ch6Xdes compos~es de calcaires siliceux, microbrèches et pélites sur- 

montant le mélange chaotique. La série rythmée atteint cependant ici 

une épaisseur plus grande : 50 m. 

cl le mont Pirgos - - - - -  - 

Au niveau des calcaires jurassiques du Pirgos, le mélange 

affleure en deux endroits à la faveur de deux replis synclinaux (voir 

carte hors-texte]. Les couches flyscholdes et radiolaritiques formant le 

passage au mélange y sont également visibles. Dans ces niveaux la micro- 

faune de radiolaires est assez abondante. Ainsi un échantillon de cal- 

caire fin siliceux pris au niveau du synclinal occidental a fournî 

(Ech. B 1131 : 

Podobursa SD. 

Eucyrtidium ptycum 

Haliodictva ho? nosi 

Sphaerostylus lanceola et forme ancestrale 

Dictyomîtra boesii 

Eucyrtis hanni 

Lithocampe chenodes 

Podobursa pantaneIli 

Podocapsa sp . 
Stichomîtra gr. asymbatos 

Cette association date le Jurassique terminal-Crétacé basal. 



Un échantillon de calcaire siliceux prélevé dans les couches 

flyscholdes du synclinal oriental a livré (W 142) : 

Spongopyle gr, insolita 

Podobursa sp. 

Emiluvia sp. 

Eucyrtldium ptycum 

Dictyomitra boesii 

Haïiodictya ho~nosi 

Eucyrtis hanni 

Lithocampe chenodes 

Lithocampe mediodilata 

Lithocampe perarzpla 

Podobursa ~antanelli 

Podocapsa sp . 
Stichomitra gr. asymbatos 

qui datent le Jurassique terminal-Crétacé basal. 

Cette association de Radiolaires ressemblent beaucoup à celle 

décrite récemment en Eubée par BAUMGARTNER et BERNOULLI (1976). Dans 

ce secteur elle a également été trouvée dans une série flyscholde inter- 

calée entre les calcaires -jurassiques supérieurs et un olistostrome 

ophiolitique, 

B; LE CRETACE TRANSGRESSIF DES ZONES INTERNES 

Les formations d'âge Crétacé attribuables aux zones internes 

sont peu représentées dans le Massif de 1'Iti. Nous les trouvons en trois 

points différents : 

- au Nord des Katavothres, au niveau du Sklidron (1689 m) ; 
- au Nord du Mont Iti, entre celui-ci et le Pitsalouda (1755 m) ; 
- au Sud de Panouryia, au niveau de Loggies. 



Dans le secteur étudié, ces formations ne sont pas transgressi- 

ves sur les ophiolites comme en Locride ou en Othrys ; mais elles consti- 

tuent des unités allochtones chevauchant des terrains d'affinité plus 

externe (béotienne, parnassienne) et sont parfois surmontées par le mé- 

lange ophiolitique. Le faciès de ces unités et leur position structurale 

permettent cependant de les rattacher aux terrains transgressifs des zones 

internes. 

Elles forment des klippes, parfois très réduites, et il n'est 

pas toujours possible d'y lever des coupes. Le seul endroit où l'on puisse 

le faire se situe aux environs de Sklidron-Louzes. 

1) Le secteur de Sklidron-Louzes ............................. 

a) Le gisement fossilifère du Gorgopotamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Le Gorgopotamos est le torrent qui prend sa source au niveau des 

prairies de Louzes, coule entre Matakia et le Sklidron et entaille une 

(;orge profonde de direction SW-NE vers la vallée du Sperchios. Au pied du 

point coté 1779 m, on trouve conglomérat à galets de serpentine et 

de jaspes rouges. Ce conglomérat est surmonté de quelques passées schis- 

teuses ou calcaro-marneuses, Il est en outre très fossilifère. Ainsi j'ai 

pu récolter : 

- des Polypiers et des Lamellibranches indéterminables ; 
- quelques Rudistes mal conservés, avec : 

Sauvagesia sp., du Crétacé moyen-supérieur 

Praeradiolites sp. ou Radiolites sp., débutant au Crétacé 

inférieur. 

- un très grand nombre de Gastéropodes, parmi lesquels : 
Neoptyxis sp. 

Aptyxiella sp. 

Acteonella ( trochac teon) sp . 
Diozoptyxis sp. 

qui ne fournissent pas d'indications stratigraphiques. 



En outre ,  de l a  microfaune a pu ê t r e  dégagée des niveaux 

schisteux e t  calcaro-marneux sus-jacents. Ainsi l 'échant i l lon W 76-56 

de schis tes  a donné : 

Ticinel la  sp. 

qui date 18Aptien supérieur-Albien. 

b) coupe à l ' E s t  du Xeraki (coupe 28,-Fig: 34) - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

Le long du chemin qui mène de Matakia vers l e s  p ra i r i e s  de 

Louzes on peut observer l a  succession de couches suivantes : 

(1) Un conglomérat assez peu consolidé contenant des ga le t s  roulés de 

serpentines, de jaspes rouges e t  de calcaires .  Ces ga le ts ,  d'une t a i l l e  

var iant  entre 1 e t  10 cm, sont p r i s  dans un ciment gréseux fr iable .  

J ' a i  pu y récol ter  quelques foss i l e s ,  dont des Gastéropodes e t  des 

Polypiers indéterminables a i n s i  que des Rudistes t r è s  mal conservés avec : 

Radlolites sp. ou Praeradiol i tes  sp. 

qui débutent au Crétacé infér ieur .  

(2) 2 m d'un ca lca i re  marno-gréseux, assez f i n  e t  de couleur foncée. 

Ce calcaire  se  débi te  plus ou moins en plaquettes. 

(31 Une breche calcaire  grossière  qui contient des débris anguleux de 

roches vertes,  jaspes rouges e t  Rudistes. La t a i l l e  de ces débris e s t  

d'ordre centimétrique. 

Le conglomérat f o s s i l i f è r e  surmonte i c i  l e s  calcaires  marno- 

gréseux ; par rapport à l 'affleurement du Gorgopotamos, l a  s é r i e  présente 

donc un caractère inverse. 



Breche calcaire 

1-1 Calcaires marno-grèseux 

[m Conglomérat greseux 

COUPE A L'EST DU XERAKI (Coupe 28) 



Cette coupe se situe dans le torrent qui descend de Louzes, 

longe le flanc Nord-Est de la crête cotée 1776 et forme ensuite le ravin 

du Gorgopotarnos. Sur le versant Sud-Ouest de ce torrent, on peut décrire 

la coupe suivante : 

(1) Une série flyschoïde composée d'une alternance régulière de lits de 

marnes gréseuses verdâtres et de microbrèches calcaires gréseuses. 

Chacun des lits à une épaisseur moyenne de 5 cm. Les marnes renferment de 

la microfaune ; des échantillons W 583 et W 585 a pu être extrait : 

Globigerinelloides algerianus CUSHMAN et TENDAM 

qui marque lgAptlen moyen-supérieur. 

Vers le sommet de cette série les niveaux microbréchiques 

deviennent de plus en plus grossiers pour donner finalement de vérita- 

bles brèches. 

(29 50 m d'une brèche calcaire à gros débris de roches vertes et de 

jaspes rouges. La dimension des éléments oscille entre 1 et 10 cm. En 

lame mince, ces niveaux nous révèlent la présence : 

- d'un ciment de sparite largement cristalline ; 
- d'éléments anguleux variés qui sont : 

. des débris de Lamellibranches et dlEchinodermes ; 

. des fragments de jaspes rouges et de roches éruptives 
du cortège ophiolitique (serpentine, diabases) ; 

. des débris de calcaires fins (contenant parfois des 
Calpionelles) ou microbréchiques. 

( 3 )  5 m environ de calcaires gris assez fins, présentant quelques passées 

microbréchiques. Ces passées montrent d'abondants débris calcaires d'ori- 

gine organique pris dans une sparite assez fine. Les niveaux fins sont 

composés d'une micrite englobant quelques éléments bioclastiques. En de 

nombreux points ces calcaires ont livré des Orbitolinidés, malheureusement 

indéterminables, ainsi que : 



Figure 35 ------------ 

1 Calcaires f i n s  

À ~ r è c h e  calcaire  

Microbrèches calcaires  grèseuses 

1 Marnes grèseuses 

COUPE AU SUD DE LOUZES (Coupe 29) 



Bacinella irregularis RADOICIC 

du Jurassique-Crétacé. 

dl Coupe du mont coté 1779 - Sklidron (coupe 30, Fi%. 36) 
- - - - - - - - - - - - - - - m m - - - - - - -  - 

Du Sud-Ouest vers le Nord-Est, en gravissant successivement le 

mont coté 1779 m et le Sklidron (1689 m) il apparaît la succession de 

couches décrite ci-dessous : 

(1) Une alternance de lits de marnes gréseuses et de calcaires microbré- 

chiques. Ces derniers sont riches en débris de tiges d'encrines, de tests 

de Mollusques et de calcaires divers, ainsi qu'en grains de quartz. Ils 

contiennent aussi des Orbitolinidés, indéterminables, et des Dasycladacées. 

(2) Une dizaine de mètres de calcaires bréchiques de couleur brune. Il 

s'agit d'une micrite, parfois recristallisée, cimentant des débris cal- 

caires de nature diverse. 

(3) 10 m de calcaires bréchiques rouge lie-de-vin. Comme précédemment, une 

matrice micritique emballe des éléments calcaires variés. L'échantillon 

W 243 a fourni de la microfaune avec, entre autes : 

Globigerinelloides algerianus CUSHMAN et TENDAM 

Hedbergella sp. 

Ticinella sp. 

Cette association marque la limite Aptien-Albien. 

(4) Une épaisse série (100 m minimum) d'une brèche calcaire à débris de 

jaspes rouges qui forme l'essentiel du mont coté 1779. Elle est constituée 

de bancs de 0,s à 1 m d'épaisseur contenant de nombreux débris anguleux 

cimentés dans une sparite peu abondante mais largement cristalline. La 

nature de ces débris est très variée : 

- jaspes rouges très abondants, contenant parfois des radio- 
laires siliceux ; 



Figure 36 ------------ 
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- roches éruptives du complexe ophiolitique (serpentines, 
diabases, dolérites) ; 

- calcaires à faciès dlvers (parfois, micrite à Calpionelles) ; 

- organismes variés : Rudistes, Algues, Mollusques, Madrépores, 
Foraminifères. 

L'échantillon W 248, pris assez haut dans la série, a livré 

une Nezzazata de petite taille qui pourrait indiquer que l'on se trouve 

sous le Cénomanien, donc toujours dans llAlbien, d'après J.J. FLEURY. 

(5) Une grosse masse de calcaires bréchiques (100 m environ) qui compose 

l'ensemble du Sklidron. Il skgit de calcaires à faciès variés. Les dé- 

bris siliceux ou éruptifs existent encore mais deviennent de moins en 

moins nombreux quand on s'élève dans la série. On a donc essentiellement 

des brèches à éléments calcaires, grossièrement litées, avec quelques 

passées de calcaires fins. Ils contiennent encore des Orbitolinidés et 

des Nezzazata et sont vraisemblablement d'un âge anté-cénomanien, d'après 

J.J. FLEURY. 

2) Le versant Nord du mont Iti ........................... 

Entre le mont Iti (2116 ml et le Pitsalouda (1755 m) , deux 
klippes de brèches calcaires, reposant sur les couches flyschoïdes d'af- 

finité béotienne et datées du Crétacé, ont pu être reconnues. 

- Celle située vers l'Ouest, est composée de brèches calcaires à 

éléments de jaspes rouges et de roches vertes. Des niveaux riches en dé- 

bris de Rudistes, ainsi que des passées microbréchiques s'intercalent par 

place. L'échantillon W 75-188 prélevé dans un niveau microbréchique, a 

fourni : 

Orbitolina sp. (débris) 

Praealveolina sp. (probable ; en débris) 

Cette microfaune, remaniée certainement, indique un âge post-cénomanien. 
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- La klippe située à l'Est et formant la crête cotée 1824 m 

montre des calcaires microbréchiques, parfois bréchiques à débris de 

Rudistes, Intercalés de rares niveaux fins. Un de ces niveaux fins a 

livré (Ech. W 75-2023 : 

Globotruncana fornicata PLUMMER 

Globotruncana cf, coronata (BOLLI) 

qui indlquent le Coniacien-Santonien. 

Le faciès des calcaires de ces deux klippes est analogue à 

celul des formations transgressives sur les ophiolites décrites plus vers 

l'Est (Kallidromon, Locride, Othrys) . Ces deux unités allochtones che- 
vauchent des formations d'affinité béotienne. Ces deux faits nous conduisent 

donc à les attribuer aux zones internes. Mais étant donné que les séries 

se trouvent ncl très incomplètes, cette attribution reste douteuse. 

3 )  Le secteur de Loggies ..................... 

1189 m, il exsste toute une série de petites klippes de calcaires épar- 

pillées sur les conglomérats fossilifères et les ,.? la 

sérle de Panouryia. 

Les faciès rencontrés au niveau de ces klippes sont générale- 

ment bréchiques calcaires, avec quelques intercalations de passées micro- 

bréchiques . 
Au niveau du Stavros de Panouryia, juste au Sud de ce village, 

on a une grosse épaisseur (60 m environ) de brèches calcaires à débris de 

jaspes rouges, de roches vertes, de calcaires variés et de Rudistes. 

Certaines passées s'enrichissent en débris de fossiles : Echinodermes, 

Lamellibranches, Gastéropodes. 

Par place, on peut observer des lits microbréchiques 03 le 

ciment prend une couleur rouge lie-de-vin. Un de ceux-ci (Ech. W 75-309) 

a livré : 



Pithonella 

Heàbergella sp . 
Globotruncana sp . (débris) 
des calcisphères 

qui indiquent un Sge Turonien au moins. 

Comme sur le versant Nord du mont Iti, les séries se trouvent 

ici réduites à un état très fragmentaire. Les faciès décrits ressemblent 

à ceux mieux connus des couvertures transgressives des régions plus orien- 

tazes. Les klfppes chevauchent un conglomérat et des calcschistes rouges 

d'affinité encore problématique. L'attribution de ces klippes aux zones 

internes est envisageable sans toutefois être sûre et définitive. 

C) QUELQUES SERIES PROBLEMATIQUES 

1) Série des Latsinies ------------------- 

L'ensemble du domaine s'étendant entre le village de Panouryia 

et la route Stromi-Pavliani porte le nom de Latsinies. Une grosse masse de 

radiolarites y affleure avec un étroit liseré de calcaires gui s'y interca- 

le 

a] Coupe de la route de Stromi (Coupe 31, Fig: 370 
- - - - - m m - - - - - - - - - - - - - -  - 

Le long de la route menant de Pavliani à Stromi, à environ 2 Km 

après le carrefour des routes de Pyra et de Panouryia, le talus, fraîche- 

ment dégagé, a permis d'observer une succession de calcaires et de radiola- 

rites qui présente : 

(1) 4 m de calcaires ~aunes, microbréchiques, lités en bancs de 10 à 20 cm. 

De nombreux interlits discontinus de silex jaunes s'intercalent entre ces 

bancs 
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en . Calcaires jurassiques 
Calcaires siliceux à radiolaires 

# Radiolarites rouges 

] Calcaires blancs siliceux 

Calcaires gris microbréchiques siliceux 

Calcaires jaunes microbréchiques siliceux 

COUPE DE LA ROUTE DE STROMI  COUD^ 31) 



(2 )  3 m de c a l c a i r e s  g r i s -be ige ,  microbréchiques, b i e n  l i t é s  e t  contenant 

de nombreuses i n t e r c a l a t i o n s  s i l i c e u s e s .  Ces c a l c a i r e s  ont  l i v r é  des  Co- 

nodontes, parmi l e sque l s  (Ech, W 75-376) : 

Epigondolel la  sp. 

Neospathodus h e r n s t e i n i  (MOSTLER) 

Pr ioniodina  excavata MOSHER 

Neohindeodella sp .  

indiquant  un âge Norien supér ieu r .  

(3) 6 m de  c a l c a i r e s  b lancs  très f i n s ,  bien l i t é s .  D e  nombreux "fi laments" 

son t  v i s i b l e s  S l a  loupe. D e s  i n t e r c a l a t i o n s  de s i l e x  jaune entrecoupent  

fréquemment c e s  lits. Ces c a l c a i r e s  cont iennent  de nombreux Conodontes ; 

a i n s i ,  de bas en hau t ,  dans l a  s é r i e ,  nous avons : 

~ p i g o n d o l e l l a  abnep t i s  (HUCKRIEDE) 

Epigondolel la  p o s t e r a  (KOZUR e t  MOSTLER) 

du Norien. 

Epigondolella b i d e n t a t a  (MOSHER) 

Neohindeodella t r i a s s i c a  t r i a s s i c a  MUELLER 

du Norien supér ieur .  

- Ech. W 75-373 : 

E p i g o n d o l e l l a a  (KOZUR e t  MOSTLER) 

du Norien. 

Néanmoins, l e s  Conodontes ne permettent p a s  de d é f i n i r  une 

p o l a r i t é  dans l a  s é r i e  c a l c a i r e .  



(4) 40 m de radiolarites rouges formées de bancs indurés de 5 à 10 cm 

d'épaisseur séparés par des interllts centimétriques de pélites siliceuses 

rouges. Quelques bancs de calcaires gris à radiolaïres parsèment ces 

radiolarites. 

Ces radiolarites sont chevauchées par les calcaires jurassiques 

pélagoniens , 

b) Coupe au Nord de Panouryia(C~upe-3S1-F~g: 382 - - - - - - - - - - - - - -  

A 500 m au Nord de Panouryia, on peut lever la coupe suivante : 

(13 des calcaires jaunâtres très fins, contenant de nombreux lits siliceux. 

Ils renferment des Conodontes, avec (Ech. W 75-552) : 

Epigondolella bidentata MOSHER 

Epigondolella permica (HAYASHI) 

Prïoniodina (Cyprîdodella) sp. 

indiquant la base du Norien supérieur. 

Ces calcaires occupent le coeur d'une structure anticlinale ?t 

sont donc entourés par les calcaires suivants : 

(2) 20 m de calcaires bréchiques. Les éléments, d'une taille centimétrique, 

sont forrnés de calcaires blancs, gris ou beiges, très fins. Des petits 

lits discontinus de calcaires fins roses s'intercalent entre les bancs 

bréchiques, Lwêehantillon W 75-551 pris dans un de ces lits a fourni : 

ehîrodella dinodoides (TAIIY;EJ 

Epigondolella sp. 

marquant le Carnien terminal - Norien supérieur. 

Les niveaux bréchiques contiennent également des Conodontes. 

Ainsi, l'échantillon W 75-550 a livré : 

Neospathodus hernsteini (MOSTLER) 

du Norien supérieur. 
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Radiolarites rouges 

Calcaires fins 

km BrBrhes calcaires 

1 Calcaires fins siliceux 

COUPE AU NORD DE PANOURYIA (Coupe 32) 

\ 



Pour G. KAUFFMANN, qui a déterminé les Conodontes, les spéci- 

mens de W 75-550 sont plus jeunes que ceux de W 75-552. La série serait 

donc ici normale. 

( 3 )  Des radiolarites rouges bien lités en bancs décimétriques, séparés 

par de fins interlits pélitiques, avec à la base quelques intercalations 

de brèches calcaires. Ces brèches montrent en lame mince (Ech. W 75-553) 

d'abondants débris calcaires variés, avec aussi des éléments de radiola- 

rites rouges et de laves microlitiques, emballés dans un ciment spariti- 

que. Il a également été trouvé des exemplaires de : 

Protopeneroplis striata WEYNSCHENK 

qun donnent un âge Dogger-Malm. 

c) Autres affleurements - - - - - - - - - -  

En d'autres points du massif de lgIti, affleurent des ensembles 

de radiolarites rouges, Mais au niveau de ces affleurements, elles ne sont 

pas associées à des calcaires triasiques. Cependant, leur faciès est 

analogue à celui des radiolarites des coupes précédentes : lits décimétri- 

ques de radiolarites rouges holosiliceuses, séparés par des lits centimé- 

triques de pélites rouges siliceuses. 

Les principaux affleurements cartographiables se situent : 

- entre le Xerovouni et le Mésorrako 
- du pied du Sklidron, légèrement au Nord de Vraga 
- à 2 km au Nord du village de Stromi 

Il faut noter que les ensembles radiolaritiques apparaissent 

au sein du mélange ophiolitique pélagonien. 

La série de Panouryia 

Au Sud de Panouryia, s'étage une série d'un caractère assez 

particulier. C'est dans ce secteur en effet qu'affleure le conglomérat 

renfermant le célèbre gisement fossilifère de Dremisa (ancien nom de 
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Pelites e t  microbrèches du flysch béotien 

m] Conglomerat 3 galets de grès e t  calcaires 

EJ - - -  Pélites 

Marnes schisteuses roses 

Calcaires marneux 

m Conglomérat a galets  de serpentines, radiolarites, gres e t  
calcaires 

COUPE DE W I E S ,  A L'OUEST DU XEROVWNI DE 

KALOSCOPI (Coupe 3 3 )  



Panouryia]. A un conglomérat Crétacé font suite des marnes schisteuses 

roses du Paléocène-Eocène et un flysch très conglomératique. 

a) Description de la série : coupe à l'Ouest du Xerovouni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Coupe 33, Fig. - - - - - - - - 392 

Cette coupe se situe dans le secteur de Loggles et traverse 

Pa vall.ée qui borde lwuest le Xerovouni de Kaloscopi. On observe 

successivement : 

(1) Un conglomérat riche en galets de serpentine, de radiolarite et de 

calcaires, Le ciment est de nature marno-sableux, assez friable. La 

taille des galets est de 5 centimètres environ. Le litage de ce conglo- 

mérat n'est pas visible. Ce poudingue occupe toute la base du flanc 

Ouest de la vallée, Sur l'autre versant, la végétation assez dense mas- 

que les couches, Néanmoins, par endroit on peut trouver des petits 

affleurements de conglomérats à galets calcaires. Ce conglomérat, daté en 

d'autres endroits du Crétacéb n'a fourni ici aucune indication stratigraphique, 

(2)  Des marnes schisteuses roses, parfois verdâtres, très friables (20 ml. 

Ces marnes sont intercalées de petits bancs centfmétriques de calcaires 

marneux mîcrobréchiques, Un lavage effectué dans les marnes a fourni une 

abondante microfaune pélagique (Ech. W 75-494) ; J.J. FLEURY a pu y 

reconnaztre : 

Globorotalia marginodentata SUBBOTINA 

Globorotalia aequa CUSHMAN et RENZ 

GloborotaPia pseudomenardii (1 ex ?)  BOLLI 

indiquant un âge Ilerdien (base de P 6). 

Les bancs calcareux sont également riches en microfaune. Ainsi 

l'échantillon W 75-495, pris sous les marnes précédentes a livré : 

Globorotalia aequa CUSHMAN et RENZ 

Globorotalia velascoensis (CUSHMAN) 

Globorotalia occlusa LOEBLICH et TAPPAN 

Association de 1'Ilerdien (zone P 59. 



Remarque : Des échantZllons prélevés â l a  base des marnes roses dans 

d'autres affleurements ont  l i v r é  : 

marquant l e  Thanétien supérieur (zone P 41, 

Lb@parsseur t o t a l e  de ces marnes e s t  de 20 m environ. 

631 Des niveaux gréseux, succédant à ces marnes, Ils sont peu épais 

(1 â 2 m j  mal consolidés e t  intercalés  de rares  l i t s  pél i t iques.  

(41 Un conglomérat à ciment gréseux ec  à galets  bien roulés,  Les ga le ts ,  

d'une t a i l l e  var lant  en t re  1 e t  10 cm, sont de nature t r è s  diverse : 

grès t r è s  abondants, ca lca i res ,  rad io lar i tes ,  roches effusives e t  

plutoniqueso Le ciment e s t  assez peu consolidé, e t  contient,  outre des 

quartz t r è s  anguleux, de nombreux grains de minéraux ve r t s*  I l  e s t  à 

noter que ce conglomérat ne contient aucun débris de fos s i l e s ,  

Les alternances de microbrèches calcaires  e t  de grès en pla- 

quettes du flysch béotien chevauchent ce conglomérat. 

b) Caractères du conglomérat crétacé - - - - - - - - - - - - - - - - -  

a )  Les d i f fé rents  faciès  - - - - - - - - - - -  

L e  faciès  l e  plus répandu e s t  celui  dDun conglomérat à ciment 

marno-sableux peu consolidé e t  â éléments subarrondis essentiellement de 

nature calcaire ,  On y trouve aussi  des ga le ts  de grani te ,  de roches 

ver tes ,  de gres e t  de jaspes rouges a i n s i  que des débris de foss i l e s ,  La  

t a i l l e  des éléments a v o i s ~ n e  10 cm. 

Certaines passées sont extrêmement r iches en p e t i t s  ga le ts  de 

serpentine, avec plus rarement des ga le ts  de jaspes rouges e t  de calcaires .  

Le ciment e s t  également marno-sableux e t  f r i ab le .  

Localement s ' i n t e rca len t  des bancs len t icu la i res  de brèches 

calcaires  bien consolidées e t  épais d'un mstre environ. ' 



Le ciment du conglomérat peut devenir gréseux, vo i r e  micro- 

conglomératique ; 11 e s t  bien consolidé. Les g a l e t s  sont  assez  volumi- 

neux (10-20 cm) e t  bien roulés.  Ils sont  essentiel lement de nature gré- 

seuse e t  c a l ca i r e s  ; l e s  éléments é rup t i f s  sont  a l o r s  ra res .  

Enfin, plus localement, ce conglomérat s ' e n r i c h i t  en débris 

subanguleux de jaspe rouge. Le ciment e s t  de nature ca lca i re .  

Aucune s t r a t i f i c a t i o n  n ' e s t  v i s i b l e  dans l e  conglomérat, de 

s o r t e  q u ' i l  e s t  t r è s  d i f f i c i l e  d ' é t a b l i r  une succession s t ra t igraphique 

des d i f f é r en t s  fac iès .  Toutefois, il appa ra î t r a i t  que l e s  marnes roses 

de l q l e r d i e n  surmontent l e  conglomérat marno-sableux f o s s i l i f è r e .  Quand 

aux au t res  f a c i è s ,  il semblerait q u ' i l  y a i t  indifféremment passage, 

l a t é r a l  ou v e r t i c a l ,  de l ' u n  à l ' a u t r e .  

f3) Les éléments - - - - - -  

Les ga l e t s  contenus dans l e  conglomérat sont  de nature t r è s  

var iée ,  Succintement, Pe catalogue de ceux-ci peut s ' é t a b l i r  a i n s i  : 

Calcaires --------- : microbréchiques (à débr i s  de roches ve r t e s  p a r f o i s ) ,  micro- 

c r i s t a l l i n s ,  gréseux, microbréchiques à b i l l e s  de py r i t e ,  bréchiques 

(à débris  de coqui l le ,  de jaspes rouges ou de roches v e r t e s ) ,  à Orbito- 

l i n e s ,  marneux. L'échanti l lon W 75-591 p r i s  dans un g a l e t  de ca lca i re  

marneux, a fourni  de l a  microfaune pélagique dont : 

Globotruncana anaust icar inata  GANDOLFI 

Globotruncana c f .  lapparent i  (BROTZEN) 

du Coniacien - Santonien. 

Un g a l e t  de ca l ca i r e  marneux, légèrement gréseux, a l i v r é  une 

microfaune plus  ancienne (W 75-30)  : 

Rotalipora greenhornensis (MORR.) 

Praeglobo truncana s tephani (GANDOLFI) 

du Cénomanien moyen-supérieur. 
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. Autres roches sédimentaires : gres quartziques, quartzites, ~aspes ........................... 
rouges ou verts. 

Roches 5ruptives : gabbro, serpentine, granite, 
-------mm------- 

. Roches métamorphiques : marbres. -------------- ------ 

Les roches effusives, ainsi que les roches métamorphiques non 

calcaires, ne semblent pas être représentées dans ces galets, 

y) Les fossiles - - - - - -  

Le niveau conglomératique à ciment marno-gréseux et à éléments 

calcaires est par endroits très riche en fossiles bien dégagés de leur 

gangue, Plusieurs gisements fossilifères ont été ainsi répertoriés. Ces 

gisements ont été cités et décrits par C. RENZ (1930-1931), l'étude 

paléontologfgue a été effectuée par M. HACKMESSER (1936-1937). P. CELET 

a repris cette étude dans sa thèse (1962) et précisé quelques détermina- 

tl.ons de fossiles. J'ai moi-même échantillonné dans ces gisements fossi- 

lifères et pu faire déterminer des Rudistes et des Gastéropodes. 

Parmi les Rudistes, nous avons (détermination de J. SORF-9Y) : 

Medeella sp. ? du Turonien-Santonien ? 

Sauvagesia sp., du Crétacé supérieur 

Dubertretia sp. ? , du Maestrichtien ? 

Hlppurites sp., juv. gr. H. variabilis (M. Ch.) ? du Campanien- 

Maestrichtien ? 

Vaccinites aff, archiaci (M. Ch.) du Campanien. 

L'association de Rudistes serait donc du Campanien et pourrait s'élever 

jusqu'au Maestrichtien. 

Les Gastéropodes ont fourni (détermlnation de Mme G. TERMIER) : ~ 
Nerinea pauli COQUAND 

Plesloptygmatis schiosensis PIRONA, du Cénomanien supérieur 

cf, Cryptoplocus sp. 

Plesiopt~atis nobilis MUNSTER, du Turonien 
-" 



cf, Nerinea matheroni DRORBIGNY, du Turonien 

Plesioptygmatis cf. geissuensis PCELINCEV, du Turonien 

Neoptyxis sp . 

La faune rencontrée semble danc s'étager entre le Cénomanien et 

le Campanien (Maestrichtien ? ) .  Toutefois, dans les différents gisements, 

elle est mélangée et plus ou moins remaniée. Elle pourrait en effet 

résulter de la destruction de couclies fossilifères plus anciennes. On ne 

peut donc assurer que l'ensemble du conglomérat s'étage entre le Cénomanien 

et le Campanien, 

Cependant, la fin du dépôt du conglomérat serait d'un âge au 

moins Campanien(voire Maestrichtien ?)  et serait antérieur à l'âge ilerdien 

des marnes roses immédiatement susjacentes. 

L'étude stratigraphique des terrains affleurant dans le massif 

de P'Iti a permis dsy mettre en évidence l'existence de plusieurs séries 

dont le faciès et la position structurale permettent de les rattacher aux 

zones internes. Ces séries ont des âges compris entre le Trias supérieur 

et le Paléocène, 

A) LE JURASSIQUE SUPERIEUR NERITIQUE (Fig. 40) 

La série la mieux représentée est celle du Jurassique supérieur 

calcaire avec le complexe ophiolitique. Nous pouvons distinguer plusieurs 

termes dans cette série : 

(1) des calcaires noirs fins ou micrograveleux de llOxfordien supérieur- 

Kimméridgien inférieur 150 m visibles) ; 

(21 des calcaires microbréchiques massifs, à faciès perirécifa1,datés du 

Kimméridgien (100 m) ; 
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COUPE STRATIGRAPHIQUE SCHEMATIQUB DE LA SERIE 

DU JURASSIQUE SUPERIEUR NERITIQUE DE L'ITI 

Ophiolites 

Grès en plaquettes 

F i  Microbrèches calcaires 
1-1 Calcaires fins siliceux 

p l  Radiolarites 

Calcaires à silex 

m Calcaires fins noirs 
calcaires massifs 

m Calcaires micrograveleux noirs 



( 3 )  des ca lca i res  noirs f i n s ,  pouvant devenir microbréchiques ou microgra- 

veleux e t  datés du Kiméridgien-Portlandien (50 m l  ; 

(4) des ca lca i res  à s i l e x  bien l i t é s  (10 à 20 m) ; 

( 5 )  un complexe flyscholde, radiolar i t ique à l a  base, calcaro-siliceux 

e t  pél i t lque vers  l e  sonnnet,du Jurassique terminal-Crétacé basal (20 à 

50 m l  ; 

(6) une formation chaotique à débris du cortège ophiolit ique : c ' e s t  l a  

formation volcano-détritique encore appelée mélange (100 à 200 m l ;  

( 4 )  l e s  ophiolites.  

Du point  de vue de l a  succession des fac iès  e t  des âges, c e t t e  

s é r i e  sbpparente  tout  à f a i t  à d'autres  sér ies  qui sont connues plus à 

l a E s t .  Une t e l l e  sé r i e  s e  rencontre en e f f e t  dans l e  Kallidromon (P. CELET, 

196% ; H. LELUC, 19769, en Locride ( J . M .  DEGARDIN, 1971), en Eubée 

(C. GUERNET, 1971 3 e t  enfin en Othrys (J. FERRIERE, 1974 b) , Dans ces 

différentes  régions nous avons, du Trias supérieur au Kimméridgien, une 

succession de ca lca i res  nérit iques ; puis apparaissent des niveaux si l i-  

ceux qui passent ensuite au complexe ophiolitique. La s é r i e  de 1'Iti e s t  

donc tout  à f a i t  comparable à l a  pa r t i e  supérieure des sér ies  t r ias ico-  

jurassiques des régions plus or ientales .  

La présence du mélange e t  des ophiolites dans l a  s é r i e  juras- 

sique supérieure de 1 ' I t i  permet d 'a t t r ibuer  cel le-ci  à une zone interne.  

Le fac iès  nérit ique des calcaires  du Malm nous conduit à envisager une 

a f f i n i t é  pélagonienne, au sens de J. FERRIERE. 

B) LE CRETACE MOYEN-SUPERIEUR TRANSGRESSIF (Fig. 41) 

Dans l a  pa r t i e  centrale  du massif de 1'Iti exis te  une sér ie  

d'âge Crëtacé moyen qui se  présente a i n s i  : 

(1 ) conglomérat de base d'âge Aptien (20 m ?)  ; , 



Figure 41 --------- 
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(2) couches marno-gréseuses, parfois flyscholdes de 1'Aptien supérieur 

(2 à 15 ml ; 

(3) brèches calcaires à faciès variés datées de llAptien terminal-Albien 

(200 m au moins). 

Ces couches avaient déjà été décrites par P. CELET (1959, 1962) 

qui avait attribué un âge Cénomanien à l'ensemble de la série, Toutefois, 

les datations que j'ai pu effectuer ont permis d'attribuer un âge Aptien 

supérieur-Albien à la base de cette série. 

Cette çuccession de couches évoque bien celles que lson connalt 

en transgression sur les ophiolites dans les zones internes (maliaque et 

pélagonienne). Au Nord et au Sud du massif, s'échelonne une série de 

klippes dont le faciès bréchique et l'âge Crétacé supérieur des terrains 

nous conduisent à les rattacher aux mêmes couches transgressives (klippes 

de 1'Iti et de Loggies) . 
C'est C. RENZ (1929, 1932, in P. CELET, 19629 qui démontre la - 

trançgressivité des formations crétacées de la zone "subpélagonienne" sur 

laensemble radiolarites-ophiolitesS L'âge de cette transgression oscille 

suivant les régions entre llAptien et le Sénonien supérieur. Elle indique 

l'existence dans les zones internes dsune phase tectonique précoce d'âge 

jurassique terminal Crétacé inférieur qui a été mise en évidence par de 

nombreux auteurs (J.H, BRUNN, 1956 ; J. MERCIER, 1966 ; B. CLEMENT et 

J. FERRIERE, 1973). 

L'âge Aptïen pour le début de la transgression est peu fréquent. 

P, CELET (1958) découvre à l'Ouest du Parnasse une série allochtone, d'âge 

Crétacé [série du Jerolekas) qu'il attribue aux couches transgressives 

"subpélagoniennes" et dont la formation flyschoXde de base débuterait à 

1'Albien. Cependant cette série a peut-être une affinité béotienne (voir 

chapitre précédent) . 
En Béotie, B. CLEMENT (in J. AUBOUIN et al., 1970) décrit des - 

couches transgressives sur des niveaux du Jurassique supérieur et datées 

de 1'Aptien inférieur. En Othrys, la transgression commencerait à 1'Aptien 

dans le secteur oriental (J. FERRIERE, 1974 b). La succession conglomérat 



- couches flyschordes - brèches calcaires s'y retrouve ; mais les deux 

derniers niveaux s'étage entre le Cénomanien et le Sénonien et sont donc 

plus récents. 

Quoiquuil en soit, le faciès des terrains d'âge Crétacé 

moyen-supérieur rencontrés dans le massif de 1"Iti permet de les assimi- 

ler aux couches transgressives sur les ophiolites ou leur soubassement 

des zones internes (pélagonienne-maliaque) . 

C) LA SERIE DES LATSINIES 

Au Nord du village de Panouryia, une série calcaro-siliceuse 

a été décrite. Deux termes la composent : 

(1) des calcaires à lits de silex surmontés ou non par des brèches 

calcaires. Liensemble est daté du Carnien supérieur - Norien ; 

(2) des radiolarites rouges à rares intercalations calcaires, du Dogger- 

Malm. 

La position structurale de cette série sera discutée dans la 

partie tectonique de ce mémoire. D'un point de vue purement descriptif, 

elle s'intercale entre le mélange ophiolitique et les calcaires juras- 

siques supérieurs pélagoniens. Une origine interne doit donc lui être 

recherchée. 

En Othrys, le domaine intermédiaire entre les zones maliaque 

et pélagonienne est caractérisé, au Trias-mypr , par des niveaux 

calcaro-siliceux, bréchiques et radiolaritiques (série de Chatala ; 

J. FERRIERE, 1974 b). Les séries maliaques franches présentent également 

des niveaux radiolaritiques au Trias supérieur, mais ils semblent êtxe 

fréquemment associés à des pillow-lavas. La série des Latsinies dans le 

massif de lR1ti pourrait représenter un jalon au Sud du Sperchios de la 

zone isopique maliaque, tout au moins d'un domaine intermédiaire entre 

la zone pélagonienne et la zone maliaquei Jusqu'à présent, cette série 

est la seule de ce type qui ait été décrite au Sud du Sperchios. Mais, 



é t a n t  donné sa  f a i b l e  extension s t ra t igraphique,  il demeure un cer ta in  

doute quant à c e t t e  a t t r i bu t ion .  E l l e  ne peut en t ou t  cas représenter l a  

couverture s t ra t igraphique deç ophio l i t es ,  comme ce la  é t a i t  admis autre- 

f o i s  (P. CELET, 1962) . 

D) LA SERIE DE PANOURYIA 

La s é r i e  de Panouryia présente  un f ac i è s  t r è s  p a r t i c u l i e r  e t  

n 'a  pas d6équivalent  dans l e  massif de 191ti e t  s e s  régions avoisinantes.  

Le problème de son appartenance à l ' une  ou à l ' a u t r e  des zones paléogéo- 

graphiques des Hellénides s e  pose donc. 

La s é r i e  s e  compose essentiel lement de t r o i s  termes : 

(13 Un conglomérat f o s s i l i f è r e  r i che  en ga l e t s  de roches éruptives,  du 

Crétacé ; 

(2) des marnes roses  s 'é tageant  en t re  l e  Thanétien (zone P 4) e t  1911erdien 

moyen (base de l a  zone P 6 )  ; 

( 3 )  un f lysch gréseux devenant t r è s  rapidement conglomératique, 

I l  convient d'abord de s ' i n t é r e s se r  aux g a l e t s  du conglomérat 

d'âge Crétacé supérieur.  La présence parmi eux de roches érupt ives  (roches 

ve r t e s  e t  g ran i te )  indique que leur  o r ig ine  d o i t  ê t r e  rechercher dans une 

zone in te rne  (maliaque - pélagonienne ? ) .  De même, ce r t a in s  g a l e t s  ont  

une I i tho log ie  qu i  permet dsenvisager l eu r  appartenance aux zones internes  

(ca lca i res  bréchiques ou microbréchiques à débris  de roches v e r t e s  e t  de  

-jaspes rouges, marbres, qua r t z i t e s ) .  Des ga l e t s  dont l e  f ac i è s  s e r a i t  

d ' a f f i n i t é  parnassienne ne semblent pas s ' y  trouver. 

Dans Le Kallidromon (P. CELET, 1962) , l a  Locride ( J . M .  DEGARDIN, 

1971), lgOthrys  (C. BECK, 1972 ; J. FERRIERE, 1974 b) l a  couverture t rans-  

gress ive sur l e s  ophio l i t es ,  d'âge Crétacé supérieur,  débute Pa plupart  du 

temps par des conglomérats t r è s  f o s s i l i f è r e s  (Rudistes, Gastéropodes). Mais 

à ceux-ci fon t  souvent s u i t e  de puissantes s é r i e s  ca lca i res ,  bréchiques. 

Enfin, l e  f lysch  éocène y e s t  généralement t r è s  développé, 



LES FORMATIONS RECENTES 
....................... 

Dans le massif 2 l1Iti, les formations récentes, discordantes 

sur les structures tectoniques, sont rares. Au Nord-Ouest de Panouryia, sur 

la crête du Rakes, on peut observer le seul affleurement de ces formations. 

En coupe, on voit (coupe 34, fig. 42) : 

(1) 50 cm de marnes sableuses verdâtres qui reposent sur les roches vertes à 

cet endroit (serpentines et amphibolites) . Ce contact se fait directement, 
sans l'intermédiaire de croute ferralitique. Un lavage effectué dans ces 

marnes n'a fourni aucune microfaune. 

(2) des grès jaunâtres qui passent rapidement à un poudingue grossier. Le 

ciment de ce poudingue est de nature gréseuse. La taille des galets varie de 

1 à 1 0  cm. Ils sont de nature très variée : quartz blancs, quartzites, granites, 

gabbros, amphibolites, calcaires (assez rares). Aucune faune ni microfaune 

ne permet de dater ces formations. L'épaisseur maximum de poudingue est 

d'environ 5 m. 

Figure 42 -- ------ 
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COUPE DANS LES FORMATIONS RECENTES DU RAKES (Coupe 34) 

L'ensemble de ces formations affecte une structure sub- 

horizontale, colmatant les contacts tectoniques tangentiels (voir carte 

géologique). Le faciès de ces formations se rapproche de la molasse oligocène 

ou des conglomérats néogènes des régions avoisinantes. Les marnes et poudingues 

du Rakes sont donc vraisemblablement des formations récentes post-Eocene. 
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CONCLUSIONS STRATIGRAPHIQUES 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

La f i g u r e  42 b i s  résume l e s  observations s t r a t ig raph iques  

ef fec tuées  dans l e  massif de 1'Iti.  

L e s  s é r i e s  sont  souvent incomplètes e t  p a r f o i s  t ras  rédu i t e s .  

Toutefois ,  e l l e s  ont  pu ê t r e  a t t r i b u é e s  dans l a  p lupar t  des cas  à l ' une  ou l ' a u t r e  

des zones isopiques he l léniques .  Ainsi  des s é r i e s  appartenant  aux zones du Pinde, 

du Parnasse, béotienne,  pélagonienne e t  probablenrent maliaque o n t  pu etre 
reconnues. La couverture t r ansgress ive  d'age Crétacé des zones in te rnes  s e  

t rouve i c i  décol lée  de son soubassement. 

L e s  i n c e r t i t u d e s  d ' a t t r i b u t i o n  s e  s i t u e n t  au  niveau de l a  

s é r i e  des La t s in ies  e t  de l a  s é r i e  de Panouryia. La première présente les f a c i è s  

des s é r i e s  maliaques connues p lus  au Nord ; l a  seconde évoque les s é r i e s  cré tacées  

t r ansgress ives  des zones in te rnes .  

La tectonique t a n g e n t i e l l e  t e r t i a i r e  a provoqué l a  superposi- 

t i o n  de nombreuses u n i t é s  a l lochtones ,  ce qu i  explique qu'un grand nombre de 

s é r i e s  appartenant  à des  zones d i f f é r e n t e s  s o i t  r e p r é s e n t é ' s u r  un domaine 

relat ivement r e s t r e i n t .  

Légende d e  l a  f i g u r e  42 b i s  -- ------------- ---------- 
L I  Conglomérats gréseux Calca i res  gréseux 

1 Conglomérats marneux Marnes gréseuses 

Brèches c a l c a i r e s  Flysch 

Calca i res  bréchiques 

Calca i res  nicrobréchiques 

[n Calcai res  massifs  

Calca i res  à s i l e x  

[FI c a l c a i r e s  à Numuli tes  

Rad io la r i t e s  

md Mélange 

1 - 1  Calcai res  marneux 1-1 Ophiol i tes  





LE MELANGE 

LES OPHIOLITES 



ETUDE DESCRIPTIVE DU MELANGE 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=i=-t- 

Les mélanges son t  des  formations assez  c a r a c t é r i s t i q u e s  des  

c h a h e s  a lp ines .  D'une manière générale il s ' a g i t  d 'une  assoc ia t ion  de 

b locs  hétérométriques de na tu re  va r i ée  (sédimentaire,  é rup t ive ,  métamor- 

phique) dans une matrice t u f f i t i q u e  ou p é l i t i q u e .  Les mélanges d i f f è r e n t  

souvent par  l e u r  âge e t  l e s  mécanismes invoquGs pour expl iquer  l e u r  

formation son t  nombreux. 

C e  son t  l e s  mélanges d 'Asie  q u i  o n t  é t é  l e s  premiers d é c r i t s .  

Les mélanges d 'Anatol ie  ("Ankara-Mélange") s o n t  considérés comme ayant une 

o r i g i n e  tec tonique  pour E. BAILEY e t  W .  MAC CALLIE& (1950-1953). Ces 

mélanges s e r a i e n t  des  brèches tec toniques  l i é e s  à des chevauchements 

majeurs. D 'aut res  au teurs  confèrent  'à ces mélanges d 'Asie  une o r i g i n e  

mixte : tec tonique  e t  sédimentaire (P.C. de GRACIANSKY, 1973 ; A. GANSSER, 

1974) . 
Les auteurs  i t a l i e n s  considèrent  l e s  mélanges des Apennins 

comme de v r a i s  o l i s tos t romes  (E. ABBATE e t  a l .  1970). Les b locs  se 

s e r a i e n t  dgtachés au  f r o n t  d ' u n i t é s  a l lochtones  par  g r a v i t é  e t  s e  s e r a i e n t  

déposés dans une matrice sédimentaire.  

Les  d i f f é r e n t e s  p o s s i b i l i t é s  concernant l ' o r i g i n e  des  mélanges 

(o r ig ine  tec tonique ,  mixte, de type o l i s tos t rome)  on t  donc dé jà  été 

envisagées. Suivant  l e  cas l e s  auteurs  a t t r i b u e n t  l ' u n e  ou l ' a u t r e  de ces 

t r o i s  o r i g i n e s  aux mélanges q u ' i l s  é t u d i e n t .  

Ains i ,  en Yougoslavie, l a  formation "diabase-radiolar i te"  est  

i n t e r p r é t 6 e  comme é t a n t  un o l i s tos t rome  par  M.D. DIMITRIJEVIC e t  M.N. 

DIMITRIJEVIC (1973). Pour eux, l a  t e c t o n i s a t i o n  du mélange, évènement 

t a r d i f  important,  n ' e s t  pas l a  cause p r i n c i p a l e  de l a  s t r u c t u r e  chaotique 

du mélange. 

Dans les Hellénides,  l e s  formations de type  mélange son t  égale-  

ment b ien  représentées .  En Macédoine on considère que l e s  mélanges du 



Vardar s o n t  d ' o r i g i n e  tec tonique  e t  l i é s  à des grands décrochements 

d g  âge anté-Crétacé supér ieur  (J . MERCIER e t  P. VERGELY, 1972) . D a n s  l e  

Pinde s e p t e n t r i o n a l ,  il e x i s t e  une formation à k l ippes  sédimentaires 

chevauchée par  les o p h i o l i t e s  (J-TERRY, 1975) ; c e l l e - c i  s e r a i t  l ' écho  

d 'un épisode de déformation précoce d 'âge  jurassique terminal .  Le 

mélange de 1'Iti a é t é  d é c r i t  e t  i n t e r p r é t é  comme un o l i s tos t rome  r i c h e  

en d é b r i s  oph io l i t iques  ( E .  BLEHAUT, 1975 ; P. CELET, 1976). Enfin,  dans 

les zones externes ,  il e x i s t e  à l a  base de l a  nappe du Pinde une forma- 

t i o n  à b locs  q u i  peut  e t r e  i n t e r p r é t é e  comme un ol i s tos t rome (P. DE WEVER, 

1975).  Récemment, les mélanges des  zones i n t e r n e s  des  Dinarides ont  été 

r é i n t e r p r é t é s  en t enan t  compte de l a  mise en p lace  des o p h i o l i t e s  (P.CELET 

e t  a l .  1976) . 
En C a l i f o r n i e ,  l e  "Franciscan-&langen présente  l ' a s s o c i a t i o n  

de b locs  de roches du cortège o p h i o l i t i q u e  e t  de roches métamorphiques 

dans une matrice argi lo-gréseuse (K.  HSU, 1968 ; 1971) . La présence de 

roches métamorphiques ( s c h i s t e s  b leus ,  é c l o g i t e s )  dans ces formations 

i n c i t e n t  de nombreux auteurs  à s i t u e r  l e u r  o r i g i n e  dans l e s  fosses  

bord iè res  s e  formant au niveau des  zones de subduction e t  des prismes 

d ' a c c r é t i o n  (J-C. MAXWELL, 1974 ; M .  BLAKE e t  D. JONES, 1974 ; D. KARIG 

e t  G.  SHARMAN, 1975).  Cer ta ins  mélanges de Turquie s o n t  d ' a i l l e u r s  i n t e r -  

p r é t é s  se lon  ce modèle (R.  HALL, 1976). 

II) GENERALITES SUR LE SECTEUR ETUDIE ................................. ------------*-------------------- 

Dans l e  q a s s i f  de L ' I t i ,  l e  mélange à b locs  du cor tège  ophio- 

l i t i q u e  a f f l e u r e  largement ( v o i r  c a r t e  géologique).  On peut  d i s t i n g u e r  deux 

ensembles d 'aff leurements ; 1 'un, cen t ré  autour du Pi rgos  dans l a  région 

c e n t r a l e  du mass i f ,  l ' a u t r e  s i t u é  dans 1e s e c t e u r  méridional a u  niveau de 

l a  dépression de Pyra. 

P. CELET (1962) a f a i t  de c e t t e  formation l e  soubassement d e s  

o p h i o l i t e s  de l a  zone subpélagonienne (au  sens de J. AUBOUIN, 1959) e t  

l ' a  dat&e du Jurass ique  supér ieur .  Par cont re ,  KOCH e t  NICOLAUS (1969) 

r a t t a c h e n t  l e  mélange à l a  zone u l t rapindique  (au  sens de S. AUBOUIN). 



Lsétude stratigraphique que j ' a i  menée a pu montrer que l e  mélange de 

1'Iti appartenait à l a  zone pélagonienne (au sens de J. FERRIERE, 1976) ; 

il n ' a  pu ê t r e  daté directement mais il surmonte des formations d'age 

Kirnméridgien ( -Portlandien) . 
Le mélange de l a  pa r t i e  centrale du massif de 1'Iti a déjà 

f a i t  l ' ob je t  d'études descriptives (E .  BLEHAUT, 1975) e t  in te rpré ta t r ives  

( P .  CELET, 1976).  Pour ce dernier,  l e  mélange de 1'Iti constitue un 

olistostrome ayant subi une tectonisation e t  un broyage après son dépot. 

III) LA MATRICE ---------- ---------- 

A) OBSERVATIONS DE TERRAIN 

Sur l e  t e r r a in ,  l a  matrice du mélange apparalt ê t r e  essent iel-  

lement constituée de pé l i t e s ,  avec localement quelques passées gréseuses. 

Ces pé l i t e s  sont généralement de couleur brune parfois  noire.  

Elles sont souvent feu i l le tées ,  à débit  esquilleux. Les esqui l les  ont 

souvent un aspect lus t ré .  

Ces pé l i t e s  peuvent devenir marneuses ou marno-sableuses ; 

e l l e s  sont a lo r s  t r ë s  f r iab les .  

Localement la. matrice peut devenir gréseuse. Ainsi dans l e  

ta lus  de l a  route menant vers Stromi, l a  matrice e s t  formée par un grès 

assez grossier e t  t r è s  f r iab le .  Les grains sont essentiellement consti tués 

par des minéraux verts (pyroxène, ol ivine)  e t  des feldspaths. Un grano- 

classement peut d 5 i l l e u r s  s'observer en quelques points indiquant i c i  

une sé r i e  inverse. 

B) ANALYSES DIFFRACTOMETRIQUES 

Quelques échantil lons de pé l i t e s  de l a  matrice ont é t é  analy- 

sés aux R.X. ,  au Laboratoire de minéralogie de L i l l e ,  af in  de connartre 

avec plus de précision leur  composition. Les échantil lons W 76-46 e t  



W 76-53 o n t  é t é  pré levés  dans l ' a f f leurement  de mélange du Rinorema. Le 

premier e s t  une p é l i t e  brune, e squ i l l euse  ; l e  second e s t  une p é l i t e  

no i re ,  pulvérulente .  

L ' échan t i l lon  W 76-83 e s t  une p é l i t e  brune pré levée  dans l e  

mélange a f f l e u r a n t  l e  long de l a  route  menant vers  Stromi. 

Les échan t i l lons  W 76-104 à W 76-107 on t  é t é  pré levés  au n i -  

veau de l a  rou te  de Pyra, l à  où a  é t é  levée  l a  coupe 26 (vo i r  f i g .  31 ) . 
Le No 104 a  é t é  p r i s  dans l e s  niveaux p é l i t i q u e s  des couches f lyscholdes ,  

105 dans l e s  p é l i t e s  du niveau 2, 106 dans l e s  p é l i t e s  du niveau 4  e t  

107 dans l e s  p é l i t e s  à l e n t i l l e s  de g rès  du niveau 5. 

1) Les r é s u l t a t s  ---- --------- 

a )  Méthode u t i l i s é e  - - - - - - - -  

Chaque échan t i l lon  e s t  analysé sans t r a i t ement ,  ap rès  glycolage 

e t  après  chauffage à 550' C. Les r a i e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  des a r g i l e s  

obtenues l o r s  de l ' a n a l y s e  des échan t i l lons  non t r a i t é s  sont  les suivantes  : 
O O O 

I l l i t e  : 10 A,  5  A,  3,33 A 
O O O 

Montmorillonite : 14 A ,  5  A, 3,33 A 
O O O O O 

C h l o r i t e  : 14 A, 7  A ,  4,74 A, 3,56 A, 2,82 A 
O O 

Kaol in i t e  : 7 A, 3,56 A. 

Le t r a i t ement  p a r  l e  g lycol  provoque l e  déplacement de l a  r a i e  
O O 

à 14 A de l a  rnon tmr i l lon i t e  ve r s  une valeur  supér ieure  (17 A maximum). 

Le chauffage à 550° C en t ra fne  l a  d i s p a r i t i o n  des r a i e s  de l a  k a o l i n i t e  
O O O 

e t  des  r a i e s  à 7 A e t  3,56 A de l a  c h l o r i t e  ; il ramène à 10 A l a  r a i e  à 
O 

14 A de l a  montmorillonite ; il n ' a f f e c t e  pas l e s  r a i e s  de l ' i l l i t e .  L a  
O 

g i b b s i t e  donne une r a i e  c a r a c t é r i s t i q u e  à 4,83 A. Enfin,  l e  quar t z  donne 
O O 

des r a i e s  à 4,24 A e t  3,33 A. 

b )  Résu l t a t s  q u a l i t a t i f s  ( f i g .  43) - - - - - - - - - - - - - - - -  

J 'a i  e f f e c t u é  mi-même l e  dépouillement des  diffractogrammes 

e t  j ' a i  regroupé l e s  r é s u l t a t s  dans l e  t ab leau  de l a  f igure  43. Pour 
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c e r t a i n s  échan t i l lons ,  il semblera i t  que l e  glycolage,  qu i  a  du Gtre 

e f fec tué  rapidement paur  des r a i sons  techniques,  n ' a  pas  provoqué l e  
O 

déplacement de l a  r a i e  à 14 A de l a  rnontmorillonite, 

La composition des d i f f é r e n t s  échan t i l lons  est  l a  su ivante  : 

W 76-46 : i l l i t e ,  montmorillonite,  k a o l i n i t e ,  quar tz  

W 76-53 : c h l o r i t e ,  i l l i t e ,  montmorillonite,  quar tz  

W 76-83 : i l l i t e ,  montmorillonite 

W 76-104 : i l l i t e ,  montmorillonite,  quar tz  

W 76-105 : i l l i t e ,  montmorillonite 

W 76-106 : i l l i t e ,  montmorillonite 

W 76-107 : i l l i t e ,  montmorillonite,  g i b b s i t e ,  qua r t z .  

E t a n t  donné l e  peu d ' échan t i l lons  analysés ,  il conviendra i t  

d ' e f f e c t u e r  des analyses complémentaires pour confirmer l a  composition 

de l a  matr ice.  

C)  Résu l t a t s  q u a n t i t a t i f s  --------------------- 
a)  Pourcentage des minéraux a rg i l eux  - - - - - - - - - - - - - - - - -  

La comparaison des su r face  des p i c s  c a r a c t é r i s t i q u e s  des 

minéraux a rg i l eux  permet d 'évaluer  l e s  pourcentages de ces d i f f é r e n t s  

minéraux ( W .  JOHNS e t  a l . ,  1954 ; P.  BISCAYE, 1965). La méthode e s t  

assez approximative e t ,  a i n s i  que l ' i n d i q u e  P. BISCAYE, e l l e  donne p l u s  

une idée  s u r  l e s  pourcentages des minéraux a rg i l eux  qu'une valeur  e x a c t e  

de ces  pourcentages. L e s  pourcentages approximatifs des  d i f f é r e n t s  

minéraux de l a  f r a c t i o n  a rg i l euse  des é c h a n t i l l o n s  analysés son t  donnés 

dans l e  t a b l e a u  de l a  f i g u r e  44. I l  convient de noter* l a  prédominance 

de l ' i l l i t e  s u r  l e s  a u t r e s  c o n s t i t u a n t s  a rg i l eux .  

f3) Etude de l ' i l l i t e  - - - - - - - - -  

Différentes  méthodes permettent  de p r é c i s e r  l a  na tu re  de 

l ' i l l i t e .  Ainsi  B. KUBLER (1967) a  d é f i n i  un i nd ice  de c r i s t a l l i n i t é  de 
O 

l ' i l l i t e  obtenu en prenant  à mi-hauteur l a  l a r g e u r  du p i c  001 (10 A) ; 
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plus l a  largeur du p i c  e s t  f a ib l e  , plus l e  métamorphisme ayant affecté  

l ' i l l i t e  e s t  fo r t .  On peut a i n s i  déf in i r  pour l ' i l l i t e  des domaines de 

diagenèse, anchimétamorphisme e t  épimétamorphisme. 

Le diagramme dlESQUEVIN (1969) u t i l i s e  l e  rapport des 
O O 

intensi tés  des pics 002 (5 A) e t  001 (10 A) e t  permet de déf in i r  s i  

l ' i l l i t e  e s t  de composition magnésienne ou alumineuse. La l imite  en t re  

les  deux compositions e s t  f ixé  à l a  valeur 0,3 du rapport. Un rapport 

supérieur à 0,3 indique une nature alumineuse de l ' i l l i t e ,  un rapport 

infér ieur  à 0,3 une nature magnésienne. 

Les deux indices peuvent se  reporter dans un m@me dia- 

gramme (voir f ig .  45) .  On peut voir que l e s  échantillons analysés se  

regroupent dans l e  domaine de l a  diagenèse e t  l a  composition des i l l i t e s  

accusent une tendance alumineuse. Seule l ' ï l l i t e  de l 'échant ï l lon W 76-107 
(002) est se trouve dans l e  domaine de l'anchizone e t  son rapport - 
(001 

aberrant ; s a  s i tua t ion  dans l'anchizone peut s'expliquer par l e  f a i t  

que l 'échant i l lon a été pr6levé près du contact tectonique des ophiolites.  

Donc l ' i l l i t e  présente dans l e s  différents  échantillons 

e s t  de nature diagénétique e t  lorsque l 'on  e s t  suffisamment loin des 

contacts tectoniques, un métamorphisme, même fa ib le ,  n 'affecte  pas l a  

matrice du mélange. 

2 ) Conclusions 

a) Résumé des f a i t s  - - - - - - - -  

Il  résu l te  de ce t te  étude succinte que l e  constituant 

principal de l a  matrice pé l i t ique  du mélange e s t  l ' i l l i t e  ; e l l e  représente 

toujours plus de 50 % de l a  fraction argileuse de l a  matrice. Sa c r i s t a l -  

l i n i t é  e s t  fa ib le ,  indiquant qu'un métamorphisme ne l ' a  pas affecté .  

La  montmorillonite e s t  également présente dans tous l e s  

échantillons parfois en quant i té  assez faible .  

Le quartz s e  rencontre fréquemment dans l a  matrice, con- 

firmant donc l e  caractère s i l iceux de celle-ci .  



Enfin, l a  ch lor i te ,  l a  kaol ini te  e t  l a  gibbsite cons- 

t i t uen t  des minéraux occasionnels de ce t te  matrice. 

b) Milieu de sédimentation 

Les études menées récemment sur  l e s  a rg i les  ont permis 

dé déf in i r  l eu r  milieu de sédimentation (J. G R I F F I N  e t  a l . ,  1968 ; 

W .  BERGER, 2974). 

Les deux composants principaux des a rg i les  des grands 

fonds sont l a  montmorillonite e t  l ' i l l i t e .  La teneur en montmorillonite 

e s t  supérieure à ce l l e  de l ' i l l i t e  lorsque l e s  a rg i les  se  sont déposées 

dans un milieu franchement océanique. C'est l e  contraire lorsque l e  

milieu de dépôt é t a i t  proche d'un continent ( W .  BERGER, 1974). 

D'autre pa r t ,  l a  kaol ini te ,  l a  gibbsite e t  l a  ch lor i te  

sont des indices de l a  proximité d'un continent soumis à l 'érosion 

(P. BISCAYE, 2965) . 
En ce qui concerne l a  matrice du mélange de 1' I t i ,  on a  

pu constater que l e  pourcentage de l ' i l l i t e  y é t a i t  toujours supérieur 

à celui  de l a  montmorillonite. D e  plus,  l a  kaol ini te  e t  l a  chlor i te  ont  

également é t é  trouvées dans quelques échantillons provenant de ce t te  

matrice. Les apports d k  continent soumis à l 'érosion sont donc présents 

dans l a  matrice du mélange. Le milieu de dépôt de celui-ci  é t a i t  donc 

proche d'un continent, en admettant que l a  composition de l a  matrice n ' a i t  

pas subi de variations lo r s  de l a  diagenèse. 

I V )  LES ELEMENTS EXOGENES ..................... ..................... 

A) MORPHOLOGIE 

La t a i l l e  des éléments exogènes contenu dans l e  mélange e s t  

t r è s  variable.  El le  osc i l l e  entre  l e  millimètre e t  l a  centaine de mètres. Le 

plue souvent on a  a f f a i r e  à des blocs dont l a  dimension e s t  d'ordre métrique. 



La forme de ces éléments e s t  généralement subanguleuse 

à subarrondie. Jamais ceux-ci ne sont bien roulés e t  ne prennent une 

forme de galet .  Par contre, en quelques points,  i l s  peuvent devenir 

franchement anguleux avec des arêtes  assez vives. Enfin, l a  surface 

de certains blocs présentent des s t r i e s  de f r ic t ion .  

ESSAI D'INVENTAIRE DES BLOCS 

La nature des blocs e s t  t r è s  variée. Pour se f a i r e  une 

idée assez précise sur  l a  composition de ces blocs il é t a i t  nécessaire 

de dresser une sor te  de catalogue de tous ces éléments. Les d i f fé rents  

éléments rencontrés sont de nature sédimentaire, éruptive e t  métamor- 

phique. 

1) Les éléments sédimentaires ........................ 

Parmi l e s  blocs il a é t é  trouvé des calcaires ,  des grès 

e t  des rad io lar i tes .  

a) Les éléments calcaires  - - - - - - - - - - -  

a )  Les faciès  - - - - -  

Les éléments calcaires  sont l e s  plus nombreux ; voici 

l e s  principaux faciès  observés : 

Echantillon W 75-385 

I l  s ' a g i t  d'une brèche calcaire  à éléments de jaspes 

rouges e t  de roches effusives vertes.  

Au microscope, on peut voir de nombreux débris de cal- 

caires ,  de t e s t s  plus ou moins r e c r i s t a l l i s é s  de mollusques, de jaspes 

rouges e t  de laves microlitiques assez a l té rées .  Une spa r i t e  bien cr i s -  

t a l l i s é e  cimente l e  tout .  



Echantillon W 75-386 

Cfes t  un calcaire graveleux blanc. 

La lame mince montre des débris de calcaires  e t  de t e s t s  

de mollusques, constituant souvent l e  nucléus d'oolithes mal développées 

e t  cimentées par une spar i te  bien c r i s t a l l i s é e .  1 

Echantillon W 75-451 

C'est un calcaire blanc-crème, t r è s  f i n  e t  compact. 

L'examen en lame mince révèle l a  présence de t r5s  

nombreux radiolaires  totalement épigenisés en ca lc i t e  e t  de nombreux 

"filaments" (coquilles de Lamellibranches) . Une micrite f ine  emballe 

l e  tout.  

Echantillon W 75-455 

Il s ' a g i t  d'un calcaire  f i n ,  v io le t  avec de fines veinules 

sombres e t  s e  débitant en plaquettes. 

En lame mince, on observe une spar i te  f ine  e t  homogène 

avec, par endroitç,des concentrations en f i lonnets  d'oxydes de f e r .  

Echantillon W 75-1 87 

C'est un calcaire f in ,  rose e t  contenant des l i t s  de 

s i l ex .  

L'examen en lame mince révèle l a  présence de "filaments" 

e t  de fantômes de radiolaires  épigenisés en ca lc i t e ,  l e  tou t  emballé 

dans une matrice micritique. 

De nombreux autres blocs calcaires ,  de couleur blanche, 

présente également cz faciès  . 
Les calcaires f i n s ,  blancs ou roses, avec ou sans s i l e x ,  

consti tuent l e  faciès  l e  plus fréquemment rencontré. Les autres  faciès 

sont plus occasionnels. 



B )  Les âges - - -  

Les c a l c a i r e s  f i n s  o n t  l i v r é  fréquemment des Conodontes 

q u i  Ont pu ê t r e  déterminés (détermination de G. KAUFFMANN) 

Echanti l lon W 75-393 

Chirodel la  dinodoides (TATGE) 

Enantiognathus b i t o r t u s  (BENDER) 

Hibbardella  l au t i s s ima  (HUCKRIEDE) 

Hindeodella (Metaprionisdus) pect in i formis  (HUCKRIEDE) 

Neohindeodella aequiramosa (KOZUR e t  MOSTLER) 

Neospathodus homeri (BENDER) 

Ozarkodina t o r t i l i s  (TATGE) 

Pr ioniodina  (Cypridodella) mue l l e r i  (TATGE) 

Association d 'âge Werfénien supér ieu r  - Anisien i n f é r i e u r .  

Echanti l lon W 75-435 

Dydimadella a l t e r n a t a  (MOSHER) 

Gladigondodella c a r i n a t a  (BENDER) 

Hindeodella (Metaprioniodus) pec t in i fo rmis  (HUCKRIEDE) 

Hindeodella (Metaprioniodus) speng le r i  (HUCICRIEDE) 

Neogondolella c f .  e x e l s a  (MOSHER) 

Neogondolel l a  r ega le  (MOSHER) 

Ozarkodina SKI. 

Pr ioniodina  (Cypridodella) venusta (HUCKRIEDE) 

et d e s  dents  de poissons.  

Association d 'âge Anisien inférieur-moyen. 

Echanti l lon W 75-187 

Enantiognathus z i e g l e r i  (DIEBEL) 

Hindeodella (Metaprionidus) pect in i formis  (HUCKRIEDE) 

Neohindeodella t r i a s s i c a  (MULLER) 

Ozarkodina t o r t i l i s  (TATGE) 

Association du Carnien 



Echantillon W 75-184 

Epigondolella abneptls (HUCKRIEDE) 

Epigondolella bidentata (MOSHER) 

Neogondolella navicula steinbergensis (MOSHER) 

Neohindeodella t r i a s s l c a  (MULLER) 

Association du Norien supérieur. 

b) Les éléments gréseux - - - - - - - - - -  

Les éléments gréseux se présentent essentiellement sous 

deux faciès : grès f in s ,  g r i s  ou vert  c l a i r ,  e t  greywackes brun-vert 

foncé. 

Les grès montrent, dans un ciment pél i t ique peu 

abondant : 

. des grains de quartz anguleux t r è s  nombreux ; 

. quelques plagioclases, chlor i tes  e t  muscovites ; 

. de rares débris de roches (serpentines, quar tz i tes ,  

calcaires)  ; 

Les greywackes, qui peuvent parfois devenir microconglo- 

mératîques, présentent : 

. un ciment chloriteux, t r è s  coloré ; 

. des grains de quartz anguleux abondants ; 

. des plagioclases e t  des pyroxènes assez nombreux ; 

. des débris de roches éruptives variées : dolér i tes ,  

laves microlithiques, diabases. 

C)  Les rad io lar i tes  - - - - - - - -  

Elles ont une t e i n t e  rouge ou brune, parfois verte. 

L'étude en plaques minces révèle l a  présence de t r è s  abondants radiolaires  

et  spicules d'éponges s i l iceux noyés dans une matrice s i l iceuse  vivement 

colorée par des oxydes de fe r .  



d) Autres roches - - - - - - -  

P. CELET (1976) avai t  signalé l a  présence, au sein du 

mélange de l ' I t i ,  de blocs d'ophicalcites.  Ces blocs sont composés d'élé- 

ments de roches basiques ou ultrabasiques cimentés par de l a  ca l c i t e .  

P. CELET avait  noté l a  ressemblance de ces blocs avec l e s  grands ensembles 

d'ophicalcites connus dans l e s  Apennins. 

2 )  Les éléments é rup t i f s  --------------------- 

Les éléments é rupt i f s  rencontrés sont abondants e t  t r è s  

variés. Des roches effusives,  semi-effusives e t  grenues ont é t é  trouvées. 

Généralement on a a f f a i r e  à des roches basiques ou ultrabasiques appar- 

tenant au cortège ophiolitique ; mais des roches acides ont é t é  trouvées 

également. 

a )  Les pér idot i tes  - - - - - - - -  

La plupart du temps e l l e s  sont totalement serpentinisées.  

Certaines montrent cependant des reliques de peridots e t  de pyroxgnes. 

Le type l e  plus  fréquemment rencontré e s t  ce lu i  des 

harzburgites. Les orthopyroxènes sont t r è s  souvent épigénisés en bas t i t e  ; 

l a  serpentine (ant igori te)  remplace en grande par t ie ,  parfois en t o t a l i t é ,  

l 'o l iv ine .  

E. BLEHAUT (1975) a signalé l a  présence, au sein du 

mélange, de, blocs de lherzol i tes  présentant un l i t age  net.  Ce type de 

péridot i te  semble correspondre aux pér idot i tes  fol iées  souvent décri tes  

à l a  base des ensembles ophiolitiques. 

Enfin, il a é t é  trouvé une lherzol i te  contenant près de 

45 % de clinopyroxène (augite ? ) .  Cette lherzol i te  e s t  composée de l i t s  

péridotit iques t r è s  serpentinisés e t  de l i t s  t r è s  riches en clinopyroxènes. 

Ce type de roche peut correspondre aux cumulats péridotit iques que l 'on  

observe au-dessus des pér idot i tes  fo l iées  dans l e s  complexes ophiolit iques.  



b) Les gabbros - - - - - -  

Les blocs de gabbros ne sont pas parmi les  plus abon- 

dants. Néanmoins, i l s  se présentent sous des faciès  assez variés.  Ils 

peuvent prendre s o i t  une s t ructure dolérit ique (sub-ophitique à interser-  

t a l e )  s o i t  une s t ructure franchement grenue. Du point de vue minéralo- 

gique, on rencontre des gabbros à clinopyroxène (augite,  parfois  dial lage)  

a ins i  que des gabbros à olivine ( l e  pyro:rène é tan t  également de l ' aug i t e  

ou du d ia l lage) .  Enfin, l e  plagioclase e s t  dans tous l e s  cas du labrador 

(An 3: à - 5 )  . 

c) Les roches filoniennes - - - - - - - - - - -  

Les roches filoniennes se  rencontrent assez fréquemment 

dans l e s  éléments exogènes du mélange. Il a é t é  a ins i  trouvé des dolér i tes  

e t  des diabases, ces dernières semblant ê t r e  l e s  plus fréquentes. Ces 

roches se  caractérisent par une s t ructure sub-ophitique à i n t e r se r t a l e  

qui peut s'observer à l ' o e i l  nu. 

Les dolér i tes  présentent un enchevêtrement de baguettes 

de plagioclases millimétriques dont l e s  espaces i n t e r s t i c i e l s  sont remplis 

par du pyroxène (augite) , de l a  chlor i te  e t  de l a  magnétite. On trouve 

aussi  plus rarement des amphiboles vert-pâle e t  des a igui l les  d 'apa t i te  

a ins i  que de l a  b io t i t e .  Dans tous l e s  cas, l e  plagioclase e s t  du labra- 

dor (An 55-60]. Certains échantil lons se  rapprochent de l a  s t ructure 

microlitique. 

Les diabases montrent également ce t  enchevêtrement de 

l a t t e s  de plagioclases t r è s  a l t é ré s .  Les espaces sont i c i  remplis par de 

l a  ch lor i te  essentiellement a ins i  que de l a  magnétite. On y trouve égale- 

ment de l a  ca l c i t e ,  du quartz e t  l a  préhnite i n t e r s t i c i e l s .  Quelques 

échantil lons ont montré des reliques de pyroxènes, complètement englobées 

par l a  chlor i te .  Quand il e s t  possible de f a i r e  des mesures su r  l e s  

plagioclases on note que ceux-ci sont généralement composés d'andésine 

(An 35-40), plus rarement de labrador. 



dl Les laves - - - - -  

Les blocs de laves sont t r è s  fréquents dans l e  mélange ; 

i l s  présentent une grande diversi té  de faciès.  

Un type fréquemment rencontré e s t  celui  des laves à 

vacuoles remplies de ca lc i te .  En lame mince, ces laves montrent de t r è s  

nombreux microlites de feldspaths plagioclases qui prennent parfois un 

aspect en gerbe. La teneur en anor t i te  de ces plagioclases e s t  d i f f i c i l e -  

ment déterminables ; dans quelques cas il a pu ê t r e  déterminé qu'on ava i t  

a f f a i r e  à de l ' a l b i t e  ( A n  5 à 10). Les vésicules, qui peuvent a t te indre 

3 mm de diamètre, sont remplies de ca l c i t e  souvent bien c r i s t a l l i s é e  ; 

l a  bordure de ces vésicules e s t  parfois  tapissée de spinel les  chromifères. 

Les in t e r s t i ces  entre l e s  baguettes de plagioclases sont occupés par  

des plages de chlori tes  e t  de minéraux opaques. I l  e s t  donc vraisemblable 

que ces laves sont de composition sp i l i t i que  ; quand l e s  vacuoles de cal- 

c i t e  sont bien développées, e l l e s  appartiennent au faciès  mandelstein. 

Des laves à grands cristaux de feldspaths ont aussi  é t é  

trouvées. Le fond de l a  roche e s t  composé d'un enchevêtrement de plagio- 

c lases ,  de p e t i t s  grains de clinopyroxène (augite ?) e t  de minéraux 

opaques. Les phénocristaux sont constitués de plagioclases, var iété  

labrador (An 65 % ) ,  t r è s  souvent a l t é ré s  en préhnite. Ces laves sont donc 

des basaltes porphyriques. 

Enfin, il exis te  aussi  des blocs de laves aphanitiques 

composées uniquement de microlites de plagioclases, de microcristaux de 

clinopyroxène e t  de minéraux opaques. Le plagioclase e s t  encore du labra- 

dor. Parfois on peut également observer des plages de r ec r i s t a l l i s a t ion  

d'  a lb i te .  Ces laves correspondent donc à des basal tes  aphanitiques . 

e)  Le bloc de granophyre - - - - - - - - - - -  

a )  Les faciès  - - - - -  

Au sein du mélange, j ' a i  pu trouver un bloc de granophyre. 

La local isat ion de ce bloc e s t  donnée en figure 46. Ses dimensions sont 

assez importantes : 30 m x 5 m x 5 m e t  il semble ê t r e  unique dans l e  mé- 
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lange de 1'Iti. Macroscopiquement, il présente l ' aspec t  d'un granite 

rose à b io t i t e .  Néanmoins, on peut observer des variations de faciès  

au sein du bloc. 

La plus grande par t ie  du bloc présente une s t ructure 

grenue. On peut observer en lame mfnce des cristaux sub-automorphes de 

feldspath ; il s ' a g i t  d' a l b i t e  (An O) e t  d'orthose beaucoup plus 

rarement. Les p a i l l e t t e s  de b i o t i t e  , assez rares par rapport aux autres 

minéraux, sont t r è s  a l té rées  en chlori te .  Le quartz prend souvent une 

s t ructure graphique. L 'apat i te  se  rencontre assez rarement. 

Par endroits,  lorsque l 'on  se déplace vers l a  péri-  

phérie du bloc, on note une variation de faciès .  En e f f e t  des plages my- 

loni t isées  e t  cataclasées prennent de l'importance e t  i so lent  des ? lo t s  

grenus. Ces derniers présentent encore des s t ructures  graphiques mais 

aussi  des s t ructures  dolérit iques ( in t e r se r t a l e s ) .  La composition miné- 

ralogique e s t  l a  même, toutefo is ,  l e s  plagioclases s 'enr ichissent  

légèrement en anorthite (An 5) . 

B )  Composition chimique - - - - - - - - - -  

Une analyse chimique effectuée au laboratoire du 

C.R.P.G. de Nancy portant sur  un échantillon du faciès  grenu a donné 

l a  composition suivante : 

S i 0  
2 

Ai203 
Fe203 t o t  . 



Les propor t ions  de Si02 e t  de A 1 2 0 3  indiquent  que l ' o n  

a b ien  a f f a i r e  à une roche de composition g ran i t ique .  L'absence de Ca0 

e t  l a  pauvreté en K 2 0  confirment l a  na ture  du p lag ioc lase  (An O) e t  l a  

pauvreté en or those .  Par  cont re ,  l a  roche e s t  par t icul ièrement  r i c h e  én 

1'Ja20. Il f a u t  a u s s i  nd te r  que l ' absence  t o t a l e  de Ca0 e s t  un cas r a r e  

dans l e s  g ran i to ïdes .  

y ) Conclusions - - - - - -  

Les données minéralogiques e t  chimiques tendent  â mon- 

t r e r  que l e  b loc  g ran i t ique  répond à l a  d é f i n i t i o n  d'un g r a n i t e  a l c a l i n .  

L 'analyse en lame mince a montré q u ' i l  p r é s e n t a i t  des s t r u c t u r e s  gra- 

phiques e t  d o l é r i t i q u e s .  Ces s t r u c t u r e s  s o n t  typiques dans l e s  f i l o n s  

ou l e s  bordures des massifs  g ran i t iques .  Il s ' a g i r a i t  donc p l u t ô t  i c i  

d'un granophyre à gra ins  g r o s s i e r s .  

Toutefois ,  ce granophyre n ' e s t  pas i n t r u s i f  dans l e  

mélange. En e f f e t  l e  b l o c  présente  nettement l e  c a r a c t è r e  d'un o l i s t o l i t e .  

Ensui te ,  l a  p é r i p h é r i e  du b l o c  ne présente  pas  de f a c i è s  de bordure de 

ref ro id issement .  I l  s ' a g i t  donc b ien  d'un b l o c  exogène provenant d'un 

f i l o n  oh d ' m e  bordure d ' i n t r u s i o n  g ran i t ique .  ' 

3) Les éléments métamorphiques ---- ----------- ------------ 

Les éléments m6tamorphiques du mélange son t  assez  r a r e s  

au s e i n  du mélange. La p l u p a r t  d ' e n t r e  eux s o n t  cons t i tués  p a r  des 

amphibolites . 

a)  Les amphibolites - - - - - - - -  

Les amphibolites t rouvées dans l e  mélange p résen ten t  des 

f a c i è s  v a r i e s .  Cer ta ines  montrent des c r i s t a u x  bien développés d'amphiboles 

v e r t e s  e t  de f e ldspa ths  e t  prennent a l o r s  une s t r u c t u r e  nématobiastique ou 

granonématoblastique. Chez l e s  a u t r e s  l e s  c r i s t a u x  r e s t e n t  microscopiques ; 



I n  roche e s t  a lors  massive e t  présente un aspect soyeux. Dans tous l e s  cas 

l e s  amphibolites ont une fo l ia t ion  net te .  

Minéralogiquement, l e s  amphibolites sont assez homogènes. 

L'amphibole e s t  l a  hornblende verte qui peut ê t r e  de t e i n t e  assez pâle. 

Le labrador (An 50 à 65 %) constitue l a  fraction feldspathlque de l a  

roche. L'épidote (cl inozolsi te)  se  rencontre fr6quemment1 l ' a p a t i t e  plus 

rarement. Enfin, l e  plagioclase se trouve souvent a l t ê ré  en préhnite. 

E .  BLEHAUT (1975) avai t  trouvé dans l e  mélange de l a  

pa r t i e  centrale de 1'Iti un bloc d'amphibolite portant des signes de 

déformations (microplis).  I l  ava i t  donc noté l a  présence de deux types 

d'amphibolites : l 'un déformé e t  l ' a u t r e  pas e t  il avai t  r e l i é  ce t t e  

observation avec cel les  effectuées par R. BLANCHET (1973) en Yougoslavie 

où l 'on  observe également ces deux types d'amphibolites. 

b) Les autres roches métamorphiques - - - - - - - - - - - - - - - -  

Celles-ci sont t r è s  rares.  Dans l e  mélange de l g I t i ,  il 

n ' a  é t é  trouvé que deux blocs de roches métamorphiques autre  que l e s  

amphibolites. 

E. BLEHAUT (1975) a trouvé un bloc de micaschiste à 

deux micas e t  à grenats. 

J ' a i  aussi  trouvé un bloc de quartzophyllade. En lame 

rnknce on peut y voir un enchevêtrement de grains de quartz dont l e s  

contours sont assez flous e t  qui sont plus ou moins r ec r i s t a l l i s é s .  Des 

minuscules p a i l l e t t e s  de b i o t i t e  e t  de muscovite sont disséminées un peu 

partout dans l a  roche. Enfin, on peut aussi voir  de nombreux grenats 

globuleux e t  de t a i l l e  assez grande. 

C) ANALYSE DES DONNEES GEOCHIMIQUES 

Pour essayer de préciser l a  nature e t  l 'o r ig ine  des 

blocs é rupt i f s  contenus dans l e  d l a n g e ,  des analyses chimiques ont é t é  

effectuées par l e  laboratoire du C. R.P.G. de Nancy. Il s ' a g i t  d'analyses 



Figure 47 

E c h .  

Nat. 

S i O  
2  

*l2'3 
F e  O t .  2 3 
Mn0 

Mg0 

C a0 

1.: a O 
2 

2O 
Ti02 

P . F .  

Total 99,31 100,13 99,99 99,99 99,83 100,02 99,42 100,23 100,45 98,73 98,58 100,32 100,09 99,21 98,92 99,06 99,58 98,40 

ANALYSES CHIMIQUES DES ELEMENTS ERUPTIFS DU MELANGE 

G = G a b b r o s  d = D i a b a s e s  

D - D o l é r i t e s  s = S p i l i t e s  

B = B a s a l t e s  



quantométriques portant sur  9 éléments majeurs, plus l a  perte au feu. 

Les résu l ta t s  sont donnés dans l e  tableau de l a  figure 47. Des s p i l i t e s ,  

diabases, basal tes ,  do lér i tes  e t  gabbros ont a i n s i  é t é  analysés. 

L'examen des données brutes permet de t i r e r  quelques 

enseignements ( f i g .  47). Il apparait t ou t  d'abord que s p i l i t e s  e t  

diabases sont moins riches en s i l i c e  que l e s  autres  roches. Ensuite, l e s  

s p i l i t e s  se caractér isent  par une teneur élevée en chaux e t  une perte  

au feu importante. Enfin, s p i l i t e s  e t  diahases semblent légèrement plus 

riches en a lca l ins  e t  plus pauvres en ferromagnésiens que l e s  autres 

roches. 

Les différentes  données géochimiques ont é t é  reportées 

dans des diagrammes chimiques ou chimi CO-minéralogiques af in  de préciser  

à quelle l ignée pouvaient appartenir l e s  d i f fé rents  éléments é rupt i f s .  

1) Diagramme s i l ice /a lca l ins  ( f ig .  48 A) ..................................... 

Une première méthode pour t en te r  de déf in i r  1' appartenan- 

ce des laves à une sé r i e  e s t  d 'étudier l e s  variations de l a  teneur en 

a lca l ins  (Na20 + K20) en fonction de l a  teneur en s i l i c e  (Si02) .  Sur ce 

diagramme l e s  domaines tholéi t ique,  calco-alcalin e t  a lca l in  ont pu ê t r e  

local isés  (in H. HESS e t  A. POLDERVAART, 1968). 

Sur l e  diagramme de l a  figure 48 A, il apparaît que l e s  

gabbros, les  dolér i tes  e t  l e s  basaltes appartiennent p lu tô t  au domaine 

czlco-alcalin e t  tholéi t ique,  mais peuvent déborder sur  l e  domaine a l ca l in .  

L'ensemble des s p i l i t e s  e t  des diabases se  s i t u e  dans l e  domaine a lca l in .  

Toutefois, é t an t  donné l a  mobilité des ions a lca l ins ,  

l a  précision d'un t e l  diagramme peut-être contestée. Le diagramme s i l i c e /  

a lca l ins  ne peut guère donner plus qu'une idée sur  l a  tendance évolutive 

des roches. Le diagramme tendra i t  donc à séparer l e s  s p i l i t e s  e t  l e s  

diabases, de tendance a lca l ine ,  des autres  roches de tendance p lu tô t  

tholéit ique . 
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Diagramme A - F - M (figure 48 B) ................................. 

Ce diagkamme analyse l e s  variations des a lca l ins  ( A ) ,  

du f e r  (F) e t  du magnésium (M) . On constate que l a  lignée tholéï t ique se  

caractér ise  par une for te  augmentation du f e r  l o r s  de l'enrichissement 

en alcal ins .  Par contre, l a  lignée calco-alcaline montre un fa ib le  

enrichissement en f e r  associé à une augmentation des a lca l ins  (in 
A. PAUPY, 1976). Les deux domaines peuvent donc se  différencier  sur  un 

t e l  diagramme. 

En ce qui concerne l e s  blocs é rupt i f s  du mélange, l e  

diagramme A - F - M ne permet pas de l e s  différencier  (Fig. 48 B ) .  On 

constate en e f f e t  une répar t i t ion  assez diffuse des points entre  l a  

lignée tholéï t ique typique (de Skaergaard) e t  l a  lignée calco-alcaline 

de HESS. Les gabbros se  trouvent même dans l e  domaine calco-alcalin. 

3 )  Diagrammes de Miyashiro (f igure 49) ................................... 

A. MIYASHIRO (1973, 1975) a e t a b l i  une se r i e  de diagram- 

mes qui tiennent compte des variations des teneurs en Si02, F ~ O +  ( f e r  

t o t a l  exprimé en Fe01 e t  T i 0 2  en fonction du rapport F ~ O + / M ~ O  e t  qui l u i  

ont permis de séparer l e s  roches tholéit iques e t  calco-alcalines. Les 

sé r i e s  thol6itiques se  caractér isent  par un fa ib le  accroissement de l a  

teneur en s i l i c e  e t  une augmentation des teneurs en F ~ O +  e t  T i 0 2  (avec 

un maximum pour ce dernier) l o r s  de l'augmentation du rapport Fe+O/MgO. 

Les phénomènes inverses s'observent pour l e s  se r i e s  calco-alcalines : 

rapide accroissement de l a  teneur en Si02, diminutions des teneurs en FeO+ 

e t  Ti02. 

De t e l s  diagrammes ont  donc é t é  é t ab l i s  pour l e s  roches 

éruptives du mélange de 1'Iti. Il apparaît  que l e s  points représentat i fs  

des gabbros , dolér i tes  e t  basal tes  s e  groupent assez bien suivant des 

droi tes  qui s ' inscr ivent  dans l a  lignée tholélt ique. Par contre, l e s  

points des s p i l i t e s  e t  diabases se dispersent. Il ne pa ra i t  donc pas 
" possible de dé f in i r  une tendance pour ces roches à l a  simple vue des dia- 
; 

s . grammes de Miyashiro, s i  ce n ' e s t  que l e s  s p i l i t e s  se  rapprochent de l a  
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lignée tholél t ique sur l e  diagramme Feof ( F ~ o + / M ~ o ) .  

Diagrammes de De La Roche (figure 50) ..................................... 

H. DE LA ROCHE (1968) a  é t a b l i  un diagramme mettant en 

évidence l e  comportement d i f fé rent ie l  des ions Na, K e t  A l  ?.ans l e s  

roches ( f ig .  50 A ) .  Ce diagramme permet de f a i r e  r e s so r t i r  l a  s p i l i t i s a -  

t ion  des roches effusives (H.  DE LA ROCHE e t  a l .  , 1974). Sur ce diagram- 

me l e s  s p i l i t e s  se  détachent des basal tes  e t  occupent un domaine bien 

par t icu l ie r  avec des valeurs de A1/3 - K comprises entre 50 e t  100 e t  

des valeurs de A1/3 - Na comprises en t re  O e t  -100. 

Toutes les  roches effusives du mélange appartiennent à 

ce domaine (diagramme A, f ig .  50) .  El les  sont donc affectées par l a  

sp i l i t i s a t ion .  L e  f a i t  é t a i t  apparu l o r s  de l ' é tude  pétrographique des 

s p i l i t e s  e t  des diabases. Ce diagramme nous montre que l e s  basal tes  

e t  l e s  dolér i tes  sont également s p i l i t i s é s .  

Le diagramme chimico-minéralogique de H. DE LA ROCHE 

sépare les  domaines a lca l ins  e t  tholéit iques (H. DE LA ROCHE, 1966, 

H. DE LA ROCHE e t  a l . ,  1974) e t  permet de rat tacher  l e s  s p i l i t e s  aux sé r i e s  

tholéït iques ou alcalines.  Ce diagramme a é t é  é t a b l i  pour l e s  roches 

éruptives du mélange de 1'Iti (diagramme B, f i g *  50) . La séparation des 

s p i l i t e s  e t  diabases des autres roches y apparaît nettement. En e f f e t ,  

s p i l i t e s  e t  diabases s e  trouvent bien local isées  dans l e  domaine a l ca l in ,  

tandis que basal tes ,  do lér i tes  e t  gabbros se s i tuent  dans l e  domaine 

tholéit ique . 

5) Diagramme deJ LA ROCHE e t  LETERRIER (figure 51) ---_---____- __-___---_---_---_I---------------- 

Récemment, DE LA ROCHE e t  LETERRIER (1973) ont proposé 

un diagramme chimique de c lass i f ica t ion  des roches basaltiques qui e s t  

une transposition du te traèdre minéralogique de YODER e t  TILLEY. Sur ce 

diagramme l e s  lignées tholéit iques e t  a lcal ines  se  distinguent bien. Les 

différentes laves e t  roches de semi-profondeur y ont donc é té  reportées 
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( f i g ~  51) .  La différence entre  l e s  s p i l i t e s  e t  diabases d'une p a r t  e t  

l e s  basal tes  d 'autre  par t  y apparaît encore nettement. Les s p i l i t e s  e t  

l e s  diabases se  regroupent bien dans l e  domaine a lca l in  (à une exception 

près) tandis que l e s  basaltes e t  l e s  dolér i tes  occupent l e  champ tholél-  

t ique (à une exception près auss i ) .  

L'étude du mélange pélagonien du massif de 1'1ti a donc 

porté à l a  fo is  sur  l a  matfice e t  sur  l e s  blocs exogènes. 

L'analyse de l a  fYaction argileuse de l a  matrice a 

montké que cel le-ci  é t a i t  essentiellement composé d ' i l l i t e  e t  de hont- 

morillonite, accessoirement de gibbsite,  kaolfnite e t  chlor i te .  La pré- 

pondérance de l ' i l l i t e  e t  l a  présence de gibbsite,  kaol lni te  e t  ch lor i te  

indiquent que l a  zone de dépôt du mélange se  s i t u a i t  à proximité d'un 

continent soumis à l 'érosion. L ' i l l i t e  é t an t  de diagénèse, un métarhorphis- 

me ne semble donc pas avoir af#ecté l e  &lange. 

Le relevé des blocs exogènes du mélange a moritré l a  

grande diversi t6  de ceux-ci. Parmi l e s  blocs sédimentaires seuls  ont été 

datés l e s  blocs calcaires  ; i l s  ont toujours donné un âge t r ias ique.  Les 

roches éruptives Sont t r è s  bien représentées ; ce sont essentiellement des 

roches ultrabasiques e t  basiques, exaeptibnneiiement des roches acides 

(granophyre). Les d i f fé rents  diagrammes géachimiques ont permis de diffe-  

rencier l e s  gabbros, dolér i tes  e t  basal tes  des diabases e t  s p i l i t e s  ; l é  

premier groupe en e f f e t  se  révèle ê t r e  de tendahce tholéi t ique tandis que 

l e  deuxième s ' e s t  révélé ê t r e  de nature alcaline.  Enfin, l e s  roches méta- 

mrphiques autres que l e s  amphibolites sont exceptionnelles au sein du 

mélange. 





LE MASSIF OPHIOLITIQUE DE PYRA 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Il  ne nous appar t i en t  pas  de r e t r a c e r  i c i  l ' h i s t o r i q u e  

d é t a i l l é  des o p h i o l i t e s .  La l i t t é r a t u r e  abonde s u r  ce s u j e t  e t  on pourra 

s e  r e p o r t e r  à l a  thèse  de JUTEAU (1975) où e s t  présentée  une r é t r o s p e c t i v e  

t r è s  complète de l a  quest ion.  

I l  p a r a î t  t o u t e f o i s  u t i l e  de p r é c i s e r  l e  courant  d ' i d é e s  

a c t u e l  s u r  l a  genèse des o p h i o l i t e s .  On reconnaî t  désormais que l ' a s s o c i a -  

tnon oph io l i t ique  n a î t  t o u t  au long des grandes dorsa les  océaniques 

(J. DEWEY e t  J. B I R D ,  1970) ou au niveau des a r c s  i n s u l a i r e s  (A. MIYASI~IRO,  

1973). Quant à l a  mise en p lace  des ensembles oph io l i t iques  des chaînes 

de montagnes, l 'hypothèse de l 'obduct îon  de ceux-ci s u r  l e s  cont inents  

e s t  souvent invoquée (R. COLEMAN, 1971). Les d i f f é r e n t s  modèles pétrogé- 

né t iques  proposés tendent  donc à l ' h e u r e  a c t u e l l e  à p l a c e r  l ' o r i g i n e  des 

o p h i o l i t e s  au niveau des r i d e s  médio-océaniques (B.  REINHARDT, 1969 ; 

E.  MOORES e t  F. VINE,  1971 ; T. JUTEAU e t  a l . ,  1973 ; J. TERRY, 1974). 

Dans l e  massif de 1 ' I t i  a f f l e u r e  un p e t i t  massif ophiol i -  

t i q u e .  Il occupe, dans l a  p a r t i e  méridionale du massif ,  un q u a d r i l a t è r e  

dé l imi té  p a r  l e s  v i l l a g e s  de Pyra, Mavrol i thar i ,  Stromi e t  Pyra ( f i g .  529.  

Ce massif e s t  donc de dimensions assez r e s t r e i n t e s  (15 km2 environ) ; il 

e s t  a f f e c t é  de nombreux contac ts  anormaux qu i  empêchent souvent 1 'é ta-  

bl issement de successions pétrographiques. Enfin,  il e s t  t r è s  a f f e c t é  

p a r  l a  se rpen t in i sa t ion .  
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Pour ces raisons,  il n ' a  pas é t é  possible de retrouver 

taus l e s  ensembles pétrographiques décri ts  habituellement dans l e s  grands 

massifs ophiolitiques. Le but de mon t r ava i l  a donc consisté en une 

description générale des différents  types pétrographiques du massif de 

Pyra, un essai  d'établissement des relat ions qui pouvaient ex i s t e r  

entre  ces types e t  une étude des différentes analyses géochimiques qui 

ont porté sur ce massif. L'établissement d'un modèle pétrogénétique 

s e r a i t  parfaitement i l l u so i r e  au niveau du massif ophiolitique du Pyra. 

III) DESCRIPTION DES DIFFERENTS TYPES PETROGRAPHIQUES --- ................................................ 

Dans l e  massif de Pyra des roches appartenant à des 

catégories pétrographiques différentes  ont pu ê t r e  reconnues. Ainsi, 

sont représentées : 

- des roches grenues ultrabasiques e t  basiques ; 

- des roches filoniennes ; 

- des roches volcaniques ; 

- des roches métamorphiques (amphibolites) . 

A)  LES ROCHES GRENUES 

Af in  de pouvoir s i t u e r  dans l e  cortège ophiolitique l e s  

différentes  roches reconnues au niveau du massif de Pyra, je donne i c i  

l a  successinn des termes que l ' o n  reconnait habituellement dans l e s  

grands ensembles ophiolitiques. Ainsi, d'après T. JUTEAU e t  a l .  (19731, 

on observe de bas en haut : 

- des harzburgites à structures  de tec toni tes ,  avec des 

passées dunitiques ; 

- des pér idot i tes  de cumulats à lits de pyroxénolites ; 

- un complexe grenu l i t é  de roches à structures  de 

cumulats magmatiques comprenant des pér idot i tes  avec ou sans feldspath, 

des gabbros à olivine e t  des pyroxénolites. Au sommet apparaissent des 
i 

gabbros massifs suivis  de tona l i tes ,  trondjhémites e t  granophyres ; 



- au sein des cumulats, un complexe f i lonien de dolér i tes /  

diabases ; 

- un empilement de laves en pillow--lavas ou en coulée 

massives. 

Suivant les  massifs, cet te  succession e s t  bien sûr 

su je t t e  à quelques variations.  

1) Les pér îdot i tes  fol iées  ....................... 

Elles se  rencontrent rarement. On ne l e s  observe qu'au 

niveau du Mavri-Tsouma, l e  rocher noir  qui domine Pyra. 

A lsaffleurement,  ces roches présentent une fo l ia t ion  

ne t te  avec des gros cr is taux de pyroxènes qui ressortent en r e l i e f  de 

l'ensemble de l a  roche. 

En lame mince, on peut voir  un fond d 'ol ivine complète- 

ment a l t é ré  en serpentine (an t igor i te )  de couleur verdâtre. Les orthopy- 

roxènes, t r è s  a l té rés  en b a s t i t e ,  forment de grands cristaux. Ils pré- 

sentent souvent des clivages flexueux e t  des extinctions roulantes. Quel- 

ques clinopyroxSnes parsèment l a  roche e t  montrent l e s  mêmes indices de 

déformations que l e s  orthopyroxènes. Localement, on peut observer des 

concentrations de spinel les  brunes. Enfin, nn peut voir  des p e t i t s  agré- 

gats d 'ol ivine r ec r i s t a l l i s ée ,  s e  local isant  dans l e  plan de fo l ia t ion  

de l a  roche e t  dans l e  sens d'étirement des pyroxènes. 

Dans l a  c lass i f ica t ion  de E.  JACKSON (1968) ces roches 

appartiennent aux harzburgites ; e l l e s  renferment toutefois  un f a ib l e  

pourcentage de clinopyroxène. Elles présentent une fo l ia t ion  net te  e t  

des indices de déformation. I l  semble donc que l 'on  a i t  a f f a i r e  à des 

péridot i tes  fol iées  sans plagioclase ou encore à des harzburgites à struc- 

ture  de "tectonîtes".  



2)  Les pé r ido t i t e s  grenues ....................... 

Ces roches const i tuent  une grande p a r t i e  du massif. E l l e s  

const i tuent  l e s  c rê tes  aux formes lourdes qu i  parcourent l e  massif. 

A l 'aff leurement e l l e s  présentent toujours l e  même a s p e c t :  

roche ver t  foncé à pat ine  d 'aspect  cireux,  par fo i s  rousse. On peut 

par fo i s  y  vo i r  de grands c r i s taux  de pyroxène. 

En lame mince, e l l e s  présentent toujours l e  faciès  de 

harzburgite s o i t  pure s o i t  à clinopyroxène. Le fond de l a  roche e s t  

consti tué par  un réseau de serpentine maillée qui entoure par fo i s  des 

re l iques  dso l lv ine .  Les orthopyroxènes, qui peuvent composer jusqu'à 35 % 

de l a  roche, sont l a  plupar t  du temps a l t é r é s  en b a s t i t e .  Les clinopyro- 

xènes, assez rares  e t  de p e t i t e  t a i l l e ,  présentent parfois  des indices de 

déformatFons (clivages flexueux, ext inct ions  roulantes) ; l e u r s  cl ivages 

sont  souvent occupés par  des minéraux d'exsolution. Autour des c r i s taux  de 

pyroxènes on peut observer par  endroi ts  des p e t i t s  agrégats de c r i s taux  

isogranulai res  d so l iv ine  de r e c r i s t a l l i s a t i o n  qui présentent de nombreux 

points  t r i p l e s .  Enfin, des :lots de chromite parsèment l a  roche. 

Les pé r ido t i t e s  grenues du massif de Pyra sont  donc t r è s  

serpent inisées  ; ce sont  toujours des harzburgites où l e s  orthopyroxènes 

sont  plus ou moins abondants. J e  n ' a i  pu observer de l i t a g e  p a r t i c u l i e r  

au s e in  de ces pér ido t i t es .  Toutefois, l e s  var ia t ions  de pourcentage des 

pyroxènes suggsrent que ces pé r ido t l t e s  appartenaient aux cumulats u l t r a -  

mafiques que l ' o n  observe fréquemment au-dessus des pé r ido t i t e s  fo l i ée s  au 

s e in  des grands ensembles ophiol i t iques  (T. JUTEAU e t  a l .  , 19739 . La 

serpent inisat ion au ra i t  effacé l e  l i t a g e  or ig ine l  de l a  roche. 

39 Les gabbros ----------- 

Plusîeurs masses de gabbros ont  pu ê t r e  repérées au s e in  

du massif ophiol i t ique de Pyra. Il e s t  apparu que ceux-ci é t a i e n t  compo- 

sés  s o i t  de gabbros bien l i t é s ,  s o i t  de gabbros massifs ne présentant au- 

cun l i t a g e  pa r t i cu l i e r .  



al Les gabbros l i t é s  - - - - - - - - -  

I l  ex is te  un affleurement de ceux-ci l e  long de l a  route 

Pyra-Mavrollthari, à 500 m environ du vi l lage de Pyra. 

Dans l e  ta lus  de l a  route,  a ins i  qu'en contrebas, on peut 

en e f f e t  observer un bel  ensemble de gabbros l i t é s  à pendage assez f o r t  

vers l e  Sud. Il s P a g i t  d'une alternance assez réguliere de l i t s  t r è s  riches 

en ferromagnésiens e t  de l i ts  feldspathiques ; chaque lit a une épaisseur 

moyenne de 5 cm environ. 

Un échantil lon pr i s  au niveau de l a  route montre en lame 

mince un mésocumulat où l e s  minéraux cumulus sont constitués par l a  

bytownite (An 769 e t  où l e  matériel intercumulus e s t  représenté par des 

niveaux opaques t r è s  abondants e t  de l'amphibole verte.  11 e s t  vraisembla- 

b l e  que ce t te  roche a subi une transformation secondaire, avec notamment 

développement des amphiboles vertes aux dépens des pyroxènes qui subsis- 

tent par place à l ' é t a t  de reliques à l ' i n t é r i e u r  des amphiboles. Les 

plagioclases sont également t r è s  épigénisés en préhnite. La roche primi- 

t i v e  devait ê t r e  un gabbro à structure de cumulat ayant subi une amphi- 

bol i t i sa t ion  ul tér ieure.  

En contrebas de l a  route,  l a  transformation de l a  roche 

e s t  p lus  ne t te  encore. S i  l a  s t ructure l i t é e  e s t  encore v is ib le ,  des 

transformations minérales importantes se  sont produites. On a s s i s t e  au 

développement de minéraux t e l s  que l a  p is tachi te  e t  l e  sphène. La horblen- 

de verte e s t  largement c r i s t a l l i s é e  e t  constitue l e  seul minéral ferro- 

magnésien. Les plagioclases ont tendance à r e c r i s t a l l i s e r  entre  eux e t  

prennent &es contours indentés ; i ls  sont aussi  plus acides (andésine, 

An 3 5 ) .  Lsapat i te  e s t  relativement abondante. Enfin, l a  s t ructure en 

mésocumulat a tendance à s 'effacer .  Il e s t  donc évident qu ' i c i  l a  roche 

gabbroïque a subi un métamorphisme e t  il convient de parler  de métagabbro. 

b) Les gabbros massifs - - - - - - - - - -  

La plupart  des masses gabbroïques sont formée de gabbros 

massifs à structure équante. 



Ils présentent une s t ruc ture  de mésocumulat b ien dévelop- 

pée. Les minéraux-cm-ulus sont const i tués  par du labrador (An 62) qui ne 

présentent pas de zonation mais sont par fo i s  a l t é r é s  en préhnite.  Le ma- 

t é r i e l  intercumulus e s t  composé par  du dia l lage e t  un peu de hornblende 

brune qui c r i s t a l l i s e  à l a  périphérie du pyroxène. De l ' a c t i n o t e  pâle s e  

développe fréquemment aux dépens du pyroxène. 

En de nombreux points ,  l ' o u r a l i t i s a t i o n  envahit to ta le -  

ment l e  pyroxène. Toutefois, l e  plagioclase n'évolue pas vers l e  pôle 

a lb i t îque  e t  conserve s a  composition de labrador. Les gabbros auraient  

donc tendance à évoluer vers l e s  ép id îo r î t e s ,  sans cependant en prendre 

l a  composition type. 

4) Les d io r i t e s  ------------ 

Ces roches sont rares  ; je  n ' a i  pu observer qu'un a f f leu-  

rement de ce l le -c i  non lo in  du sommet du Mavri-Tsouma. ûn y note en e f f e t  

l a  présence d' une inclusion d ior i t ique  au sein  d'un massif gabbroique. 

Cette d i o r i t e ,  de couleur c l a i r e ,  tranche sur  l a  t e i n t e  sombre du gabbros. 

A l ' o e i l  nu, on peut y vo i r  un fond feldspathique blanc dans lequel 

s e  développe de grandes baguettes d'amphiboles. 

La roche encaissante e s t  un gabbro à s t ruc ture  de mésocu- 

mulat où l e s  minéraux-cumulus sont consti tués par  du labrador t r è s  a l t é r é  

(An 58) ; l a  phase intercumulus e s t  consti tuée par  l a  horblende verte 

assez trappue qui englobe fréquemment du clinopyroxène. On remarque a u s s i  

quelques baguettes d ' apa t i t e .  

La d i o r i t e  e s t  composée de grands cr is taux d'andésine 

(An 32) montrant souvent des î l o t s  d ' a l t é ra t ion  en préhnite e t  cons t i tuan t  

l a  phase cumulus. Le matériel  intercumulus e s t  const i tué  par  l a  hornblende 

ver te  en grandes baguettes e t  relativement peu abondante. L 'apa t i t e  e s t  

également présente sous forme de f ines  a igu i l l e s  t r è s  allongées. Cette 

d i o r i t e  présente également une s t ruc ture  de mésocumulat. 

Le contact  en t re  l e  gabbros e t  l a  d i o r i t e  se  f a i t  bruta- 

lement par  modification des phases minérales avec l e  passage du labrador 



à l 'andésine sans t r ans i t i on  e t  l a  d i spar i t ion  du pyroxène (contact  de 

phase ; E.  JACKSON, 1971) ; il y a également accroissement de l a  

t a i l l e  des feldspaths e t  allongement des amphiboles (contact  morpholo- 

gique ; E. JACKSON, 1971). 

Cette d i o r i t e  représente sans doute un rés idu acide de 

l a  di f férenciat ion magmatique a in s i  qu'on en observe souvent dans l e s  

grands ensembles ophiol i t iques  (T. JUTEAU e t  a l . ,  19739 ; cependant, 

ces résidus sont  plus souvent des d i o r i t e s  quartziques que des d i o r i t e s  

simples. 

B) LES ROCHES FILONIENNES 

Les roches du cortège f i lon ien  s 'observent au se in  des 

harzburgites serpentinisées e t  des gabbros. E l les  sont  assez ra res  par  

rapport aux autres  roches du massif ophfol i t ique de Pyra. 

f ) Filons au sein  des harzburgites ............................... 

Les harzburgites serpent inisées  sont  in jec tées  par fo i s  

-de f i lons  de do lé r i t es .  A l ' a f f leurement  ces roches sont de couleur ve r t  

pâle  e t  l a  s t ruc tu re  do lé r i t ique ,  encore v i s ib l e  à l a  loupe,a tendance à 

s'estomper. 

En lame mince on peut voir  des phénocwfstaux automorphes 

d 'augi te ,  t i t a n i f è r e  par fo i s ,  marqués par un début de serpent inisat ion.  Les 

plagioclases sont complètement isotropisés  ou a l t é r é s  en préhnite.  Le 

fond de l a  roche e s t  composé d'un mélange de ch lo r i t e ,  de préhnite e t  de 

minéraux opaques. 

Un f i lon  de microgabbros i n t r u s i f  dans l e s  harzburgites 

a également é t é  trouvé. En plaque mince l a  roche révèle une s t ruc tu re  

microgrenue simple. E l l e  e s t  composée de hornblende brune, de clinopyroxène 

e t '  de feldspaths complètement isotropisés .  Très localement on peut obser- 

ver des p e t i t e s  plages de préhni te ,  c a l c i t e  ou ch lor i te .  



21 Filons au se in  des gabbros .......................... 

Les massifs de gabbros contiennent également quelques 

f i l ons  de do lé r i t es .  Ainsi, l e  long de l 'ancienne route menant de 

Stromi vers Mavrolithari,  on peut observer un f i l on  de t a i l l e  importan- 

t e  au se in  d'un gabbro. La s t ruc ture  do lé r i t ique  e s t  bien v i s ib l e  à 

l ' o e i l  nu. Au centre du f i l on  on a s s i s t e  au développement de phénocris- 

taux d'une t a i l l e  d'un demi-centimètre environ. 

En lame mince, l a  bordure du f i l on  montre un enchevêtre- 

ment de l a t t e s  de labrador (An 63) où l e s  i n t e r s t i c e s  sont  occupés pa r  

du clinopyroxène (pigeonite ?)  quelquefois o u r a l i t i s é ,  de l a  hornblende 

ve r t e  assez abondante, quelques plages de ch lo r i t e ,  e t  des minéraux 

opaques. La roche présente donc une s t ruc ture  i n t e r s e r t a l e  ne t te .  

Le coeur du f i l on  montre l a  même association minérale. 

On a s s i s t e  cependant au développement de phénocristaux de labrador ( A n  

58 ; détermination à l a  p la t ine  universel le)  e t  de clinopyroxène. Le 

r e s t e  de l a  roche e s t  composée d'une do l é r i t e  à s t ruc ture  i n t e r s e r t a l e  

avec des baguettes de labrador (An  501, de clinopyroxène e t  de l a  

hornblende ver te .  

Dans l e  t a lu s  de l a  route menant de Pyra à Mavroli thari ,  

à 300 m environ du v i l l age  de Pyra on peut vo i r  un p e t i t  massif de 

gabbro parcouru par  un réseau de f i l ons  do lé r i t iques  assez ténus. Au 

microscope l a  roche montre une s t ruc ture  subophitique avec des plagio- 

c lases  indéterminables e t  plus ou moins a l t é r é s ,  un f i n  enchevêtrement 

d ' a i g u i l l e s  d 'act inote  e t  des minéraux opaques. 

LES ROCHES VOLCANIQUES 

Les roches volcaniques const i tuent  de p e t i t e s  masses 

dispersées au sein  du massif de Pyra. E l les  sont  relativement peu 

abondantes ; en p a r t i c u l i e r ,  l e s  laves à déb i t  en pillow-lavas n 'on t  

pas é t é  trouvées. Les roches volcaniques rencontrées peuvent ê t r e  c las-  

sées en deux catégories : brêches volcaniques e t  laves massives. 



1) Les brèches volcaniques ....................... 

Ce sont les  plus fréquentes parmi l e s  roches volcaniques 

du massif. Leur aspect bréchlque apparait nettement à l 'affleurement. 

Elles présentent souvent un débi t  en boules dû à l ' a l t é ra t ion .  

Ces brèches montrent une association de débris angu- 

leux de laves diverses (vi t reuses ,  microlitrques, sphérolit iques,  

sp i l i t iques)  e t  de dolér i tes  cimentés par une matrice peu abondante de 

chlor i te ,  parfois  de ca l c i t e  ou même de calcidoine. La t a i l l e  des débris 

varie entre  1 mm e t  5 cm. Ces débris ne sont pas granoclassés. 

Ces brèches correspondent sans doute à des brèches 

d'explosion, appelées encore brèches pyroclaçtiques (T. JUTEAU, 1975). 

2 )  Les laves --------- 

Elles forment quelques rares pe t i t e s  masses éparpi l lées  

au sein des massifs. Elles présentent un aspect massif ; l e  débi t  en 

boule qu 'e l les  adoptent parfois n 'es t  que l e  f a i t  de l ' a l t é r a t i o n .  

Ces laves présentent une s t ructure microlit3ques, par- 

fo is  subdoléritique composée de fines l a t t e s  de plagioclase (labrador, 

An 50-559, de cr is taux de clinopyroxène incolore e t  de minéraux opaques. 

Le tout  cimenté par un verre qui  peut ê t r e  épigénisé en chlori te ,  parfois 

en ca lc i te .  

Ces laves répondent donc à l a  déf ini t ion de basal tes  

aphanitiques. 

D) LES AMPHIBOLITES 

Les amphibolites se  rencontrent fréquemment au se in  du 

massif de Pyra dont e l l e s  constituent l e s  roches l e s  plus abondantes 

après l e s  pér idot i tes  serpentinisées. El les  forment donc des masses assez 

importantes e t  plusieurs faciès  ont pu ê t r e  discernés parmi e l l e s .  



Les amphibolites microplissées .............................. 

Ce type d'amphibolites n ' a  é t é  rencontré qu'au Nord du 

Mavri-Tsouma. A l 'affleurement, on peut voir une roche verdâtre, schis- 

tosée e t  affectée de f ines  ondulations. En lame mince, on observe un 

l i t age  de l a  roche avec une alternance réguligre de l i t s  composés s o i t  

de feldspath e t  quartz finement c r i s t a l l i s é s ,  avec parfois de l a  c l i -  

nozoisite,  s o i t  de f ines  a igui l les  microscopiques d'amphibole vert  pâle .  

On as s i s t e  au développement de grands cr is taux d'amphibole jaune-verdâtre 

(pargas i te ) .  La roche e s t  pl issée en microplis assez ouverts qui affec- 

t en t  l e  l i t a g e  e t  les  grands cr is taux d'amphibole. La s t ructure d'en- 

semble de l a  roche e s t  finement granonématoblastique. 

2 )  Les amphibolites massives ......................... 

C'est  ce type qui e s t  l e  plus répandu. On peut y d i s t in -  

guer plusieurs faciès  .qui se  différencient par l a  t a i l l e  e t  l a  nature 

des minéraux exprimés. 

a )  Amphibolites à structure nématoblastique f ine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ces amphibolites sont de couleur ver t  foncé. A l ' o e i l ,  

on ne distingue aucun minéral e t  l 'aspect  général e s t  soyeux. En plaque 

mince, on peut noter l a  présence d'un l i t age  assez f i n  avec une a l te r -  

nance de l i t s  essentiellement amphiboliques e t  de l i t s  feldspathiques 

e t  amphiboliques. I l  y a aussi parfois  présence de p e t i t s  clinopyroxènes 

incolores (diopside ?) . Les a igui l les  d'amphiboles vertes sont toutes 

orientées dans l a  même direct ion,  ce qui confère une sorte  de pléochroïsme 

d'ensemble à l a  roche. Enfin, on peut observer de nombreux cristaux 

d'amphibole verte à ver t  pâle (hornblende verte e t  pargasite) que l a  

fo l ia t ion  d'ensemble moule bien ; ces cristaux sont donc antérieurs à l a  

fo l ia t ion .  



b) Amphibolites à structure granbn6matoblastique - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - -  

Au sein de ces amphibolites, des différences s'obser- 

vent au niveau des paragenëses minérales. On peut noter en e f f e t  des 

amphibolites à hornblende verte  e t  des amphibolites à pargasite. 

a)  Les amphibolites à hornblende verte - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ce sont l e s  plus répandues. El les  ont une t e in t e  d'en- 

semble verte e t  l e s  cr is taux d'amphibole e t  de feldspath sont bien v is i -  

bles à l ' o e i l  nu. Ces cr is taux sont nettement orientés e t  confërent donc 

un caractère fo l i é  à l a  roche. 

L'examen microscopique révèle l a  présence de nombreuses 

a igui l les  de hornblende verte bien développées e t  de cr is taux de plagio- 

clases de composition variable (An 41 à An 6 0 ) .  Le sphène e s t  présent dans 

l a  plupart des échantillons. Certains de ceux-ci ont montré des plages de 

clinopyroxènes incolores ou ver t -c la i r  qui semblent ê t r e  primaires. Enfin, 

l a  c l inozolsi te  e t  l ' a p a t i t e ,  plus rarement, s 'observent également. 

69 Lez - amphîbolites à pargasite - - - - - - - - - - -  

La couleur de l a  roche e s t  plus c l a i r e  que précédemment ; 

l a  s t ructure e s t  néanmoins l a  même. 

Au microscope, on peut observer de grands cr is taux de 

l pargasîte ver t  t r è s  pâle à rigoureusement incolore. Le plagioclase (An 61 

I dans un échantillon) prend une s t ructure microgranulaire e t  semble secon- 

l daire  par rapport aux amphiboles. I l  peut parfois ê t r e  a l t é ré  en zéol i te .  

l Du clinopyroxëne incolore (diopside ?) s'observe également fréquemment 

I a ins i  que l e  sphëne e t  l ' a p a t i t e .  Enfin, un échantillon a montré de nom- 

breux p e t i t s  grenats disséminés à t ravers  toute l a  roche. 

39 Une amphibololite - ---------------- 

Au niveau du cumulat gabbroTque de l a  route de Pyra, dé- 

jà décr i t  précédemment, on peut observer un p e t i t  massif d' amphibololites 



sécant par rapport au l i t age  du cumulat. A lrafFleurement, c ' e s t  une roche 

de couleur ver t  foncé au sein de laquelle on peut voir  se  développer de 

grands cristaux d'amphibole. 
.. 

L'étude en plaque mince montre que l a  roche e s t  exclusi- 

vement composée de grandes a igui l les  allongées d'amphibole ver t  pâle 

(pargasite) e t  de cr is taux plus p e t i t s  également de pargasite qui remplis- 

sent l e s  espaces e t  l e s  in t e r s t i ces  la i ssés  entre  l e s  grands cristaux. 

Cette amphibololite recoupe l e  l i t a g e  du cumulat. I l  

pourrai t  donc s ' a g i r  d'un ancien dyke ayant é t é  métamorphisé sous l e  

faciès  amphibolite ( l e  gabbro du cumulat a subi une amphibolitisation) 

ou c r i s t a l l i s a t i o n  par t icu l iè re  s ' é t an t  effectuée au niveau d'une f a i l l e .  

RELATIONS ENTRE: LES FACIES PETROGRAPHIQUES ...................................... --- .......................................... 

Le massif ophiolitique deSyra  e s t  affecté de nombreux 

contacts anormaux. Les relat ions entre l e s  dlfferents  termes pétrographi- 

ques ne sont donc pas facilement discernables. Toutefois, en quelques 

points,  il e s t  possible de lever  des coupes qui montrent l a  succession 

de cer tains  de ces termes. 

A) COUPE DU MAVRI-TSOUMA (Cou~e 1. Fia.  5 3 )  

Le Mavri-Tsouma e s t  un imposant rocher noir qui domine, 

à l 'Ouest, l e  vi l lage de Pyra. Son versant sud montre l a  plupart des 

faciès  pétrographiques observés sur  l'ens&mble du massif ophiolitique 

de Pyra. Une coupe peut ê t r e  donnée à p a r t i r  de l a  route Pyra-Mavrolitha- 

ri e t  en se dirigeant vers l e  sommet (coupe I l .  On observe d'abord une 

sé r i e  d'amphibolites massives à structure d'abord granonématoblastique 

puis à structure nématoblastique t r è s  f ine.  Ensuite, on relève l e s  termes 

suivants : 



Figure 53 -- ------ 
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(1) des péridotf t e s  complètement serpentinisées qui reposent sur  l e s  

amphibolites précédentes (peut-être par contact anormal) .En de nombreux 

points,  on peut noter une fo l ia t ion  de l a  roche que souligne l ' a l lon-  

gement des cr is taux de pyroxène qui ressortent de l a  roche (50 m) ; 

(2 )  des péridot i tes  serpentinisées qui ne pr6çentent -lus trac- 2.2 Zolia- 

t ion ( 3 0 0  m l .  Ce sont des roches de t e in t e  ve r t  foncé à patine cireuse. 

El les  sont f rag i les  e t  se  cassent facilement au marteau. Certains niveaux 

sont assez riches en pyroxènes ; 

( 3 )  des amphibolites massives à structure granonématoblastique . La 

fo l ia t ion  e s t  ne t te  ; l e  plan général de fo l ia t ion  pend fortement vers 

l e  Sud-Ouest (100 m) ; 

(4)  un gabbro à gros grains e t  à structure de mésocumulat (100 m) ; 

l e  passage des amphibolites au gabbro se  f a i t  de façon régulière par 

dispari t ion progressive de l a  fo l ia t ion  e t  accroissement des cristaux. 

Ce gabbro contient en outre une inclusion métrique de d io r i t e  ; 

(59 de nouveau des amphibolites identiques à ce l les  du niveau ( 3 )  ; 

(69 un p e t i t  massif de lave (basalte) se  débitant en boule par  l ' a l t é -  

ra t ion (20 m) . 

COUPE DE LA ROUTE PYRA-MAVROLITHARI (Coupe II ,Fig. 53) 

Dans l e  ta lus  de l a  route menant de Pyra à Mavrolithari, 

à 2 km environ du vi l lage de Pyra, on peut observer l a  coupe suivante : 

i l )  des pér idot i tes  massives complètement serpentinisées ; e l l e s  ne 

présentent pas de fo l ia t ion  ; 

(2)  des gabbros assez c l a i r s  e t  a l t é ré s  ne présentant pas de l i t age  par- 

t i c u l i e r  (150 ml ; on passe des pér idot i tes  serpentinisées aux gabbros 

sans t rans i t ion  par l ' intermédiaire d'une zone légèrement broyée ; 



( 3 )  des laves massives d'une t e i n t e  g r i s e  à verdât re  ( 2 0  m) ; e l l e s  

son t  associées  à quelques niveaux de bfèches volcaniques ; 

( 4 )  l e  mélange. 

Ces deux coupes montrent donc l a  succession des p r i n c i -  

paux f a c i è s  pétrographiques . Toutefois ,  il n' e s t  pas s û r  que c e r t a i n e s  

de ces successions s o i e n t  normales. Sur l a  coupe 1 en p a r t i c u l i e r ,  l a  

na ture  du contac t  e n t r e  l e s  p é r i d o t i t e s  massives se rpen t in i sées  (29 e t  

l e s  amphibolites (3)  a i n s i  q u ' e n t r e  les amphibolites (5)  e t  l e s  laves  

( 6 ) ,  n ' a  pu ê t r e  d é f i n i e  précisément. Sur l a  coupe II ,  gabbros e t  ser -  

pent ines  son t  séparées p a r  une zone légèrement broyée. Ces coupes on t  

cependant l ' î n t é r ê t  de montrer l a  succession,  apparemment normale, de 

p lus ieu r s  types  pétrographiques.  

C) AUTRES OBSERVATIONS 

Sur l e  t e r r a i n  l e  passage des gabbros aux amphiboli tes  

peut  s ' obse rve r  également au Sud-Ouest du Mavri-Tsouma ; on a l a  t r a n s i -  

t i o n  graduel le  depuis des gabbros à gros  g ra ins  jusqu'à des amphibolites 

à f o l i a t i o n  b ien  n e t t e  e t  à s t r u c t u r e  granonématoblastique. 

Les massifs  de gabbros e t  d 'amphiboli tes  s o n t  tou jours  

en contac t  avec l e s  p é r i d o t i t e s  massives se rpen t in i séés .  

Le réseau de f i l o n s  de d o l é r i t e s  semblent ê t r e  p lus  

développé au s e i n  des gabbros qu'au s e i n  des p é r i d o t i t e s .  

Enfin,  l e s  massifs  de laves  reposent  auss i  b ien  s u r  l e s  

p é r i d o t i t e s  que s u r  l e s  gabbros e t  les amphibolites ; e l l e s  p a r a i s s e n t  

donc avo i r  été fréquemment décol lées  de l e u r  soubassement. 
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V) ANALYSE DES DONNEES GECICHIMIQUES ............................ --- ................................ 

Comme pour l e s  blocs é rupt i f s  du mélange, des analyses 

chimiques ont é t é  effectuées sur  plusieurs échantil lons provenant du 

massif ophiolitique de Pyra. Ces analyses ont porté s u r  des gabbros, dior i -  

t e s ,  dolér i tes  e t  basal tes  ; l e s  résu l ta t s  sont donnés dans l e  tableau 

de l a  figure 54. I l  y apparaît  que l e s  échantil lons de dolér i tes  W 75-288 

e t  W 75-502 sont t r è s  a l t é ré s  ; il y a en e f f e t  un lessivage important 

de l a  s i l i c e  e t  des a lca l ins ,  e t  un enrichissement en chaux e t  en 

magnésium. Cette a l té ra t ion  a d ' a i l l eu r s  é t é  confirmée par l 'é tude en 

lame mince. 

Les différentes  données ont é t é  reportées dans des dia- 

grammes af in d'essayer de dé f in i r  à quel le  tendance évolutive appartien- 

nent l e s  roches du massif ophiolitique de Pyra. Les analyses sont rela- 

tivement peu abondantes, aussi  l e s  r é su l t a t s  ne peuvent donner guère 

plus qu'une indication sur  c e t t e  tendance. 

A) LES ROCHES ERUPTIVES 

1) Diagramme s i l i ce / a l ca l in  (Fig. 55 A) .................................... 

Sur ce diagramme, l e s  points représentat i fs  des gabbros, 

d io r i t e s ,  dolér i tes  e t  basal tes  se répart issent  sur  l e s  t r o i s  domaines. Les 

gabbros sont bien groupés dans l e  domaine tholéï t ique,  mais les  dolér i tes ,  

l e s  basaltes e t  l a  d i o r i t e  se  s i tuent  dans l e  domaine a lca l in ,  parfois  

calco-alcalin.Comme on l ' a  vu pour l e s  roches éruptives du mélange, ce 

diagramme e s t  à in te rpré ter  avec précautions. En e f f e t ,  l a  s p i l i t i s a t i o n ,  

correspondant entre  autre à un enrichissement en a l ca l in ,  peut provoquer 

l e  déplacement dans l e  champ alcal in  de certaines roches. 

2 )  Diagramme A - F - M (Fig. 55 BI 
-a----------------------------- 

.., Sur ce diagramme, on constate que l'ençemble des points 

se  regroupe bien selon une courbe occupant un domaine intermédiaire entre  
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l a  courbe tholéltique (type Gkaergaard) e t  courbe calco-alcaline de 

HESS. 

3) Diagrammes de &UBSAXRO (Fig. 56) -------------- -*--- ---- --------- 

Les différents diagrammes de Miyashiro confirment 

l a  tendance tholéitlque des roches basiques de Pyra. On assiste en 

effe t  à un faible accroissement de l a  teneur en s i l i c e  quand l e  rapport 

FeO+/Mgû augmente ; par contre, l a  teneur en FeO+ e t  en T i O a  s 'accroit 

nettement avec l'augmentation de ce même rapport. Toutefois, l a  tendance 

tholéXtique n 'est  pas pure, car on observe des roches dans l e  domaine 

calco-alcalin (les gatbbros surtout).  Selon l a  classification de 

~ a k u ~ ~ ~ ! f m  (19751, l'ensemble des roches du massif ophiolitique de Pyra 

appartiendrait à l a  classe II : série tholéitique avec roches dans l e  

domalne calco-alcalln. 

4) Diagrammes de DE LA ROCHE (Fig. 57) --- ............................... 

Dans l e  diagramme A ~ / ~ - K  = f (AI /~-  N d  (H. DE LA ROCHE: 

e t  a l . ,  19743, l a  sp i l i t i sa t ion  des termes effusifs  du massif de Pyra 

ressort nettement) . 
Le diagramme de DE LA RûCHE (H. DE LA FKlCHE, 1966 ; 

H. DE LA ROCHE e t  al .  , 1974) permet de séparer l es  séries tholéTtiques 

e t  alcalines. Les différentes valeurs des roches du massif de Pyra y 

ont donc Bté reportées e t  il apparaît qu'elles se regroupent bien dans 

l e  domaine tholéxtique en &tant  toutefois assez proche du domaine alca- 

Pin. 

B) LES AMPHIBOLITES 

Les études de terrains ont montré que les  amphibolites 

du massîf ophiolitique de Pyra dérivaient des gabbros (voir coupe 1, 
S 

Fig. 53). 
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Quelques analyses géochimiques ont é t é  effectuées sur l e s  

amphibolites a f in  de comparer l e s  composition avec ce l le  des gabbros. Les 

r é su l t a t s  sont donnés dans l e  tableau de l a  f ig .  58, avec en para l lè le  

l a  composition moyenne des gabbros du massif de Pyra. 

On peut remarquer que gabbros e t  amphibolites ont des 

compositions à peu près identiques. On as s i s t e  toutefois  chez l e s  amphi- 

bo l i t e s  à un léger  appauvrissement en A1203 e t  à un enrichissement en 

Fe203, a lcal ins  e t  T102. Pour l e s  autres éléments, l e s  variations ne sont 

pas s ignif icat ives .  

Les amphibolites pourraient donc ê t r e  de composition 

gabbroIque e t  en t r e r  dans l e  clan des roches basiques. Les compositions 

chimiques e t  minéralogiques de ces amphibolites sont tout  à f a i t  compa- 

rables avec ce l l e s  observées su r  les  amphibolites des Dinarides (J .PAMIC 

e t  a l . ,  1973) dont les  minéraux essent ie l s  sont l e s  suivants : hornblende 

verte ,  pargasite,  edenite, plagioclase (anorthite à oligoclase) , diop- 

s ide,  hedenbergite e t  grenat. L'origine de t e l l e s  amphibolites peut se  

rechercher au niveau des r ides  médîo-océaniques où a é t é  m i s  en évi- 

dence un métamorphisme de ce type (W. MELSON e t  a l . ,  1968, A. MIYASHIRO 

e t  a l . ,  1971 1 . 

VI) CONCLUSIONS ----------- 

L'étude du massif ophiolit ique de Pyra a montré l ' ex i s -  

tence au sein de celui-ci de l a  plupart des faciès  pétrographiques habi- 

tuellement reconnus dans l e s  grands ensembles ophiolitiques : pér idot i tes  

fo l iées ,  pér idot i tes  massives, cumulats gabbroZques l i t é s  ou non, f i lons  

dolérit iques,  roches volcaniques. La succession de tous ces termes n ' a  

pu ê t r e  définie exactement à cause de l a  tectonisation intense du massif. 

Il a également é t é  montré que l e s  gabbros é t a i en t  métamorphisés sous l e  

faciès  amphibolites . 
Les analyses chimiques ont montré que l e s  roches basiques 

du massif ont un caractère intermédiaire entre l e s  sé r i e s  tholéït iques 

e t  calco-alcalines franches. Cette constatation re jo in t  les  conclusions de 

T. THAYER (1967) pour qui l e s  roches des associations basiques alpinotypes 

ont un t e l  caractère. 





LA GENESE DU MELANGE ET 

LA MISE EN PLACE DES OPHIOLITES 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Pour essayer de déf in i r  l e  mode de formation du mé- 

lange pélagonien de 1'Iti il e s t  nécessaire de t e n i r  compte de l ' o r i -  

gine des blocs exogènes e t  des rapports en t re  ce t te  formation e t  l e s  

ophiolites.  

Le relevé de l a  nature des blocs contenu dans l e  mé- 

lange a montré que ceux-ci é t a i en t  t r è s  diversif iés .  Ainsi, il a é t é  

trouvé des éléments sédimentaires, é rupt i f s  e t  métamorphiques. L'origine 

de ces éléments peut donc d i f f é re r  selon l eu r  nature. 

A) ELEMENTS SEDIMEP'iT ZRqS 

Les éléments sédimentaires l e s  plus s ign i f i ca t i f s  et 

l e s  plus abondants sont l e s  calcaires  f ins  avec ou sans s i l e x  e t  l e s  

radiolar i tes .  Seuls l e s  calcaires  ont pu ê t r e  datés e t  i l s  ont toujours 

donné un âge t r ias ique.  I l  a également é t é  trouvé quelques brèches ou 

microbrèches calcaires ,  a ins i  que des grés. 

Les blocs sedimentaires se  caractér isent  donc essent iel-  

lement par l eu r  faciès  pélagique, l e s  faciès  né.ritiques é tan t  rares  

l eu r  origine doi t ,  par  conséquent, ê t r e  recherchée dans l e s  sé r i e s  présen- 

t a n t  de t e l s  faciès.  Ils peuvent en par t icu l ie r  provenir des sé r i e s  

maliaques (J. FERRIERE, 1976) où l 'on note l'abondance de niveau calcaro- 

s i l iceux,  radiolar i t iques e t  bréchiques pendant l a  période t r ias ico-  

jurassique. Cette origine maliaque possible des blocs sédimentaires du 

mélange a é t é  évoquee récemment (P. CELET e t  a l . ,  1976).  



Le problème de l 'or igine Vgrdarienne de ces blocs se 

pose toutefsis,  La zone du Vardar se caractérise en e f fe t  par des faciès 

pélagxques, notamment au niveau des sous-zones d'Almoplas e t  de Péonlas 

(Je MERCIER, Y966 b) . *pendant, l e  souhassernent ant6-@réta& de l a  sous- 

zone dvAlmopias n ' e s t  pas connu e t  les  faciès pélagiques n'apparaissent 

qu'au Lxaç dans Pa sous-zone de Péonias. A u s s i ,  il para i t  peu probable 

que l a  zone du Vardar a i t  pu fournir l e s  éléments sédimentaires du 

mélange. 

Enfin, i f  e s t  possible que les  pé l i tes  des sér ies  

mallaques se trouvent remaniees au sein de l a  matrice du mélange. Des 

études complémentaires, en vue ae déterminer l a  nature des pél i tes  des 

sér ies  maliaques e t  l a  part  dnhBritage contenu dans l a  matrice du mélan- 

ge, paxaissent nécessaires pour confirmer cet te  hypothèse. 

Bj ELEMENTS ERUPTIFS 

Les éléments éruptifs  constituent Pa majeure part ie  des 

blocs contenus dans l e  mélange. Ces éléments sont principalement formés 

de roches ultrabasiques (pérldotitesj ; basiques (gabbros, dolérites , 
diabases, laves) e t  acides (granophyre) . A ces roches il convient 

d'assoclex l e s  amphibalites dont on a vu l 'or igine possible à p a r t i r  de 

gabbros. Les analyses géochimiques ont montré qu'au sein des roches 

effuslves e t  filsniennes il cor~venait de séparer l e s  dolérites e t  les  

basaltes d'affxnxté tholéPtlque des diabases e t  des sp î l i t e s  de tendance 

alcaline. 

1) Les roches ultrabasiques e t  basigues à tendance -----...-------- 
tholé f t ique ----------- 

L'analyse pétrographique des blocs éruptifs  a montré 

que L'on retrouvait  pratiquement tous les  ternies décri ts  habituellement 

dans l e s  cortèges ophiolitxques : péridotites foliées,  péridotites mas- 

sives, gabbros, dolérites e t  basaltes ; à ces roches, il faut associer 

l e s  amphibolites qui dgrivent probablemant des gabbros. 



L'or ig ine  o p h i o l i t i q u e  de tous  ces éléments p a r a î t  donc 

indubi table .  

2) Les diabases e t  l e s  s p i l i t e s  à tendance a l c a l i n e  ------------------------------.------------------ 

Dans l e s  Hel lénides ,  il convïent actuel lement de d i s -  

t i n g u e r  un volcanisme t r i a s i q u e  de l 'ensemble des manifes ta t ions  ophio- 

l i t i q u e s  (S. TERRY, 1971 ; J.  FERRIER, 1974 b ) .  Ce volcanisme, souvent 

associé  à des niveaux sédimentaires,  est c a r a c t é r i s é  pa r  des laves  sp i -  

l i t i q u e s ,  des pl l low-lavas e t  des h y a l o c l a s t i t e s  ; comme dans l 'ensemble 

des Dlnarîdes,  ces formations volcano-sédimentaires son t  da tées  du Ladi- 

n ien  (P. CELET e t  a l . ,  1976) . Au niveau de 1' Othrys A. HYNES (1974) a  

montré que l e  volcanisme t r i a s i q u e  é t a i t  de type  a l c a l i n .  

I l  e s t  donc probable que l e s  s p i l i t e s  amygdalaires e t  

l e s  diabases du mélange de 1 ' I t i  proviennent des niveaux volcano-s6dimen- 

t a i r e s  t r i a s i q u e s  que l ' o n  t rouve au  s e i n  des s é r i e s  pélagiques de type 

mal i aque . 

3) Le b l o c  de granophyre --------------------- 

Ce type de roche est  peu f réquent  dans l e s  Hellénides,  

notamment au s e i n  des o p h i o l i t e s .  Aussi ,  son o r i g i n e  e s t  e l l e  problématique. 

Du po in t  de vue géochimique ce granophyre s e  c a r a c t é r i s e  p a r  s a  na tu re  

sodique. 

Au s e i n  des grands ensembles o p h i o l i t i q u e s ,  l e s  termes 

ul t imes de l a  d i f f é r e n c i a t i o n  magmatique peuvent ê t r e  ac ldes  ( d i o r i -  

t e s  quar tz iques ,  t rondhjémites ,  granophyres) . On observe de t e l l e s  roches 

dans l e  Plnde s e p t e n t r i o n a l  e t  dans l e  Vourinos (E. MOORES, 1969 ; 

J. TERRY, i974 ; A. PAIJPY, 1976). Le granophyre de 1 'It i  s e  d i s t ingue  

t o u t e f o i s  de ceux des complexes oph io l i t iques  p a r  son a f f i n i t é  franche- 

ment sodique. 



L'origine de ce bloc de granophyre peut-être recherchée 

dans l e s  massifs granitîques de l a  zone pélagonienne. Ces massifs, d'âge 

palézoïque, sont t r è s  déformés, mylonitisés (G. YARWOOD e t  M. AFTALION, 

1976) , ce qui n ' e s t  pas l e  cas du granophyre de 1'Iti. Les épisodes des 

déformations des granites pélagoniens sont datés du Crétacé infér ieur  e t  

du Tert ia i re .  S i  l e  granophyre de 1 'It i  e s t  d 'origine pélagonlenne, il 

aura i t  é t é  arraché des massifs granitiques avant que ces derniers ne 

suSissent des déformations. 

La zone du Vardar e t  l a  bordure de l a  zone serbo- 

macédonienne sont marquées par de nombreuses phases de magmatisme acide 

anté-Crétacé (J. MERCIER, 1966 b ) .  Les magmatismes acides sont d'âge 

hercynien, fini-herclnien e t  Jurassique supérieur. Les produits grani t i -  

ques issus de ce magrnatisme sont de nature sodico-potassique ou calco- 

alcal ine e t  sont parfois étroitement associés aux ophiolites (grani te  de 

Guevgueli ; J. BEBIEN, 1974). L'origine du granophyre de 1'Iti apparaît 

donc difficilement localisable au niveau de l a  zone du Vardar, é tant  donné 

s a  nature sodique. 

Le bloc de granophyre de 1'Itî e s t  donc vraisemblable- 

ment d 'origine interne.  Sa composition sodique e s t  rare  pour l e s  Hellé- 

nides. Etant donné s a  t a i l l e ,  il pa ra î t  d i f f i c i l e  d'en f a i r e  un apport 

dé t r i t ique  serbo-macédonienne ou rhodopienne. Une autre  hypothèse s e r a i t  

a lors  d'en f a i r e  un granophyre associé aux cortèges ophiolitiques. 

C) ELEMENTS METAMORPHIQUES 

Hormis l e s  amphibolites , l e s  roches métamorphiques sont  

excessivement rares  dans l e  mélange. I l  a é t é  trouvé en tout  deux blocs : 

un micaschiste e t  une quartzophyllade. 

Il peut s ' a g i r  de roches paléozoïques métamorphisées à 

une époque anté-Mésozolque. Ces hlocs peuvent donc provenir de socles 

anciens e t  leur  origine s e r a i t  donc à rechercher dans l e s  zones internes.  



Dans l e  massif de l ' I t i ,  l e s  d e r n i e r s  niveaux da tés  sous 

l e  mélange l ' o n t  é t é  du Kimméridgien-Portlandien. La quest ion e s t  a l o r s  

de d a t e r  l e s  niveaux supér ieu r s  du mélange. Les o p h i o l i t e s  e t  probablement 

l e  mélange s e  t rouvent  remanies dans l e  f lysch béot ien .  Le dépôt du mé- 

lange s e r a i t  donc a n t é r i e u r  ou subcontemporain de c e l u i  du f lysch  béot ien .  

En Yougoslavie, on p e u t  f a i r e  l e  même genre d'observa- 

t i o n .  J. CHARVET (19739 a m i s  en évidence l a  t r ansgress ion  du Tithonique- 

Valanginien s u r  l a  formation "diabase-radiolarite", s u i v i e  d'une deuxième 

t ransgress ion du Barrémo-Aptien. La formation "diabase-radiolar i te"  s e r a i t  

donc d'un âge a n t é r i e u r  au Tithonique-Valanginien. Dans l e s  Hellénides,  

ces t r ansgress ions  ne s o n t  pas connues s u r  l e  mélange, mais s u r  l e s  ophio- 

l i t e s  (J.F. PICHON e t  M.  LYS, 1976). 

Une même succession de phénomiines semble donc s'être 

produ i t e  dans l 'ensemble des Dinarides (J. AUBOUIN, 1973). S i  l e  mélange 

de 1'Iti représente  l'homologue de l a  formation "diabase-radiolar i te"  on 

peut  envisager que ce lu i -c i  s ' e s t  déposé avant l e  Tithonique-Valanginien, 

donc avant l e  dépôt du f lysch  béotien.  Toutefois ,  ce n ' e s t  l à  qu'une 

hypothèse. 

En résumé, l a  sédimentation du mélange d é b u t e r a i t ,  en 

Iti ,  pendant ou après l e  Kimméridgien-Portlandien. Quant à l ' a r r ê t  de 

c e t t e  sédimentation, p a r  analogie  avec l a  Yougoslavie, il peu t  s e  l o c a l i s e r  

au Tithonique-Valanginien. Le manque d ' information conduit à envisager 

également un a r r ê t  de c e t t e  sédimentation à une époque p lus  r écen te  durant  

l e  Crétacé. 

III) RAPPORTS ENTRE LE MELANGE ET LES OPHIOLITES ........................................... ........................................... 

I l  a p p a r a î t  que l e  mélange e t  l e s  o p h i o l i t e s  s o n t  é t r o i t e -  

ment associés ,  a s soc ia t ion  s e  produisant  à p l u s i e u r s  niveaux. 



Les blocs de nature ophiolitique constituent l a  majeure 

pa r t i e  des éléments exogènes. Ces blocs sont t r è s  var iés  par l eu r  nature 

e t  leur  dimension. 

Du point de vue s t ruc tura l ,  l e s  ophiolites sont égale- 

ment l i é e s  au nélange. Dans l e  massif de l1I t i ,  l e  mélange surmonte l e  

massif ophiolit ique de Pyra. Le caractère inverse de ce t te  superposition 

a pu cependant ê t r e  démontré. Dans l e s  régions avoisinantes, l e s  ophiolites 

surmontent toujours l e  mélange ; c ' e s t  ce qu'on observe dans l e  Kallidro- 

mon (H. LELUC, 1976) , en Othrys (3. FERRIERE, 1974 b) e t  dans l e  Pinde 

septentrional I J. TERRY, 1975) . 
D'étroi ts  rapports ex is ten t  donc ent re  l e  mélange e t  

l e s  ophiolites.  Aussi, semble-t-il nécessaire de l i e r  l a  genèse du mélange 

à l a  mise en place des ophiolites.  

I V )  FORMATION DU MELAK'GE .................... .................... 

Des hypothèses sur  l a  formation des mélanges du Juras- 

sique supérieur des Hellénides ont déjà été émises (P.  CELET e t  a l . ,  1976). 

Les diverses observations effectuées sur  l e  mélange du massif de 1 'It i  

apportent des précisions sur ces hypothèses. 

La forme générale des blocs exogènes du mélange e s t  

sub-anguleuse e t  sub-arrondie, rarement anguleuse. La matrice pé l i t ique  

épouse intimement des surfaces de ces blocs. Des contacts c i sa i l l an t s  s o i t  

entre  blocs e t  matrice s o i t  au sein même de l a  matrice s'observent 

exceptionnellement. Ce faisceau d'observations condnit donc à r e j e t e r  

l ' i d é e  que l e  mélange de 1' I t i  puisse ê t r e  de nature tectonique. 

Au contraire,  il semble que l e  mélange résu l te  du dépôt 

de blocs exogènes dans un bassin à sédimentation pél i t ique.  Les sources 

d'alimentation de ce bassin sera ien t  multiples, é tan t  donné l a  grande 

d ivers i té  des éléments qui s ' y  déposent. Ces phénomènes de resédimentation 

se  sont effectués à l a  su i t e  des phases tectoniques précoces du Jurassique 

supérieur-Eocrétacé qui ont affecté  l e s  zones internes des Hellénides. 



Le mélange f a i t  su i t e  stratigraphiquement aux formations qui l e  suppor- 

t en t  ; il apparalt donc comme é tant  un ensemble en place. 

La présence d g  un soubassement au mélange de 1' I t i  

empêche de f a i r e  de ce mélange une formation de type "Franciscan-Mélange" 

qui e s t  interprété  comme étant  un prisme £O& au niveau d'une zone de 

subduction. Parmi les  différentes  hypothèses envisagées par P. CELET 

e t  a l .  , (1976) , un mécanisme de redéposition de prisme d'accrétion a 

é t é  évoqué. Dans l e  massif de l ' I t i ,  l'absence de blocs métamorphiques 

du facies schis tes  bleus e t  l e  caractère diagénétique de l a  matrice du 

mélange montrent qu'un t e l  mécanisme semble peu probable. 

L'association é t r o i t e  des ophiolites e t  du mélange 

e s t  remarquable. S i  l e s  ophiolites représentent des lambeaux de croûte 

océanique m i s  en place tectoniquement au Jurassique supérieur (J. DERCOURT, 

1970 ; D. BERNOULLI e t  H. LAUBSCHER, 1972) , l e  modèle génétique suivant 

peut-être proposé:lors de l'abduction des ophlol i tes ,  il y aura i t  frag- 

mentation de l a  croûte océanique, rabotage de quelques lambeaux de l a  

croûte continentale e t  resédimentation de ces débris à l 'avant  de l a  

nappe ophiolitique ( f i g  . 58) . Ensuite l a  nappe ophiolit ique, poursuivant 

son avancée, chevauche l e  mélange a ins i  formé. 

Un t e l  schéma pose l e  problème de l a  présence 

d 'o l i s to l i t e s  à faciès maliaque ou de même type sur l a  sé r i e  pélagonienne. 

Pour résoudre ce problème plusieurs solutions peuvent ê t r e  envisagées : 

- l e s  éléments sédimentaires de type maliaque provien- 

nent de sér ies  qui occupaient une posit ion or ientale  par rapport à l a  

zone pélagonienne avant l a  venue des ophiolites.  Celles-ci, venant de 

l ' E s t ,  entraîneraient ces éléments lo r s  de leur  chevauchement sur l e  

pélagonien. II faut  toutefois  noter que, pour J. FERRIERE (1976), aucun 

f a i t  précis ne vient plaider  en faveur d'une posit ion vardarienne de l a  

zone maliaque ; 

- l e  chevauchement des ophiolites se  f e r a i t  d'Ouest en 

E s t ,  l e s  éléments sédimentaires proviendraient du s i l l on  maliaque s i t u é  

à l'Ouest de l a  ride pélagonienne e t  l e s  ophiolites proviendraient a lors  

du s i l l on  maliaque e t  non de l a  zone du Vardar. Aucun argument d i rec t  ne 

vient toutefois étayer ce t te  hypothèse qui a déjà é t é  envisagée au niveau 

-de 1' Othrys (J. FERRIERE e t  P. VERGELY, 1976) . 
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Quoiqu' i l  en s o i t ,  l e  mélange du massif de I ' I t i  semble 

nettement l i é  à l a  mise en p l a c e  des o p h i o l i t e s .  Au sens  de G. FLORES 

l in  - P. BROQUET, 1970 e t  1973), l e  mélange pelagonien de 1'Itl répond 

à l a  dénomination d'un o l i s tos t rome.  Cependant, on a vu q u ' i l  é t a i t  

nécessa i re  de f a i r e  i n t e r v e n i r  des phénomènes tec toniques  (mise en 

place des o p h i o l i t e s )  pour expl iquer  P a  genèse du mélange. Aussi,  pour 

u t i l i s e r  l a  terminologie de P. BROQUET (19731, l e  mélange s e r a i t  une 

formation à kl ippes  sédimenta i res .  Cet te  formation, m i s e  en p lace  au 

Jurass ique  terminal-Crétacé b a s a l ,  a pu v o i r  son ca rac tè re  chaotique 

accentué par  l e s  phases tec toniques  u l t é r i e u r e s .  Le mélange c o n s t i t u e  

donc un témoin de l ' i n t e n s e  a c t i v i t é  tec tonique  q u i  règne au niveau des 

zones i n t e r n e s  dans l e s  Hellénides aux temps f in i - Ju rass ique  - Eocrétacé 

(P. CELET e t  a l . ,  1976 ; J. DERCOURT e t  a l . ,  1976). 
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TECTONIQUE 

-=-=-=-5- 

1) DESCRIPTION DES STRUCTURES 
-----a-------------------- .......................... 

LBédi f ice  ac tue l  du massif de 1'Iti e s t  essentiel lement consti- 

tué  par  un empilement d 'un i tés  allochtones charr iées  sur un soubassement 

de flyschs t e r t i a i r e s  appartenant aux zones du Pinde e t  du Parnasse. On 

peut donc dis t inguer  deux grands ensembles ( c f .  Schéma s t ruc tu ra l ,  f i g .  

60) : 

- l e  soubassement para-autochtone de f lyschs  t e r t i a i r e s  ; 

- l e s  unités al lochtones à matér ie l  mésozolque e t  cénozoXque. 

A) LE SOUBASSEMENT PARA-AUTOCHTONE 

Ce soubassement peut s 'observer en deux endroi ts  sur  l e  t e r ra in .  

Dans l e  secteur de Katavothres-Mouchlior a f f leure  largement l e  f lysch du 

Parnasse, tandis  qu'à l 'Ouest  du vi l lage de Néochorian s 'é tend tou t  un 

domaine où apparaet l e  f lysch pindique, 

11 Le secteur  de Katavothres-Mouchlior (réaion centra le)  

Trois synclinaux, dont l e  coeur e s t  occupé par l e  conglomérat 

surmontant l e  f lysch parnassien, s i l lonnent  ce domaine ( f i g .  60). D ' E s t  

en Ouest, ces t r o i s  synclinaux se s i t uen t  au niveau : 

- des Katavothres, 

- du f lanc Ouest du Rinorema, 

- de Kotroni-Mouchlior. 

Leurs axes on t  approximativement une d i rec t ion  NNE-SSW. L' impor- 

t an t e  végétation de l a  région masque souvent l e s  couches e t  il n ' e s t  pas 

possible  d ' e f fec tuer  des observations trss précises  sur ce l les -c i .  

Néanmoins, l a  d i rec t ion  générale des couches e s t  NNE-SSW ; mais e l l e  peut 

prendre une d i rec t ion  t ransversale  qui e s t  a lo rs  E-W. 



LFGENDE DU SCHEMA STRUCTURAL 
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21 Le secteur  de Néochorion (à lCOuesc) ------------------------------------ 

La route menant de Kastania à Néochorion permet d'observer 

assez précisément l e  f lysch pindique. On peut voir  en e f f e t  que celui-c i  

e s t  a f fec té  de nombreux p l i s  concentriques t r è s  fermés. En de nombreux 

points il e s t  possible de noter l e s  axes de p l i s .  Deux d i rec t ions  pr inci-  

pales d k x e s  de p l i s  ressor ten t ,  I ' une approximativement N S  e t  l ' a u t r e  

à peu près  E-W, Dans l e  cas de l a  d i rec t ion  N-S, l e  déversement se  f a i t  

vers 1 'Ouest, 

3 ) Autres observations ------------------- 

Sur  l e  versant septentr ional  du massif de l l I t i ,  au Nord du 

secteur  é tudié ,  l e s  couches du Parnasse (ca lca i res  e t  f lysch) présentent 

une s t ruc ture  monocll.nale régul ière  avec un pendage vers l e  SW, 

Au Sud du masslf de l s I t i ,  l e s  couches du £lanc Nord du massif 

du Kiona sont fortement redressées e t  affectées  de nombreuses f a i l l e s  ; 

purs,  en s e  déplaçant vers  l e  Nord, l e  pendage -%affaibli t  brutalement 

(à l a  faveur de f a i l l e s  % )  e t  Je f lysch pend ensui te  légèrement vers l e  

Nord. 

B) LES UNITES ALLOCHTONES 

11 e s t  possible de d i s t inguer  t r o i s  domaines formant l'ensemble 

allochtone, du Nord vers l e  Sud : 

- Ze domaine des uni tés  de Pirgos - I t f  ; 

- l e  domaine de Sklidron-Xeraki, qui  f a i t  l a  jonction 

avec l e  domaine suivant  ; 

- l e  domaine des uni tés  de Xerovouni-Pirgaki. 

Le domaine de Pirgos-I t i  s e  complique à son f ron t  (vers l 'Ouest)  

par  un système d a é c a i l l e s .  
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LES UNITES DU PIRGOS (Coupe A )  

R  lysc ch du Pinde - - - -  
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  lys ch a Nummulites - - -  - -  1 FI Calcschistes rouges 
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t Calcaires du Vlytos J 

Calcaires bréchiques du Cretac6 des zones internes 

W Calcaires à sileoc t - - -  Série pélagonienne ( 4 )  

D Calcaires du Jurassique 1 



1) Les unités de Pirgos-Iti  ------------------------ 

Dans l e  domaine des unités de Pirgos-Iti  on peut distinguer 

deux ensembles : l e s  unités proprement d i t e s  e t  l e s  syst&mes d 'éca i l les  

du Petrotos e t  de lYAetos qui se  développent à l 'avant  (à l 'Ouest) des 

précédentes. 

a )  Les unités proprement d î t e s  - - - - - - - - - - - - - -  

Autour des monts Pirgos (2153 m) e t  Iti (2116 ml s 'é tage un 

édi f ice  composé de l a  superposition de 4 unités allochtones de te r ra ins  

pélagoniens ou béotiens reposant sur  l e  para-autchtone des flyschs du 

Pinde au du Parnasse. 

a)  La superposition des unités (coupe A-;-fig. 61 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 

La coupe A ( f l g .  61) montre, du NE vers l e  S W ,  l a  S U C C ~ S S ~ O ~  

des différentes  unités allochtones. 

(1) L6unit6 allochtone infér ieure e s t  composée par l a  sé r i e  béotienne 

de l'Iti, s é r i e  s 'étageant entre  l e  Berriasien e t  l e  Cuisien. El le  

chevauche l e s  couches de flysch du Parnasse du versant septentrional du 

massif de 1'Iti. Ce chevauchement s 'effectue au niveau du flysch Berria- 

s ien à Sénonien qui e s t  assez p l i s sé  (avec notamment un an t i c l ina l  d'axe 

N-S déversé vers l 'oues t )  e t  surmonté par quelques klippes de calcaires 

crétacés d'origine plus interne.  

La s é r l e  se  poursuit par l a  barre rigide des calcaires  séno- 

niens e t  maestrichtiens qui plongent fortement vers l e  Sud-Ouest. 

A ces calcaires f a i t  s u i t e  l e  flysch contenant l e s  intercala- 

t ions bréchiques à Nummulites. Ce flysch e s t  affecté  de nombreux rep l i s .  

(2 )  L'unité de l a  sé r i e  du Vlytos, d ' a f f i n i t é  béotienne, l u i  f a i t  su i t e .  

Au niveau de l a  coupe, l e  contact entre l e s  deux unités semble se f a i r e  

par f a i l l e  ver t icale .  La s é r i e  du Vlytos se  présente en se r i e  inverse. Les 
/ 





conglomérats sommitaux sont repl iés  en un an t i c l ina l  d'axe NW-SE, légère- 

ment déversé vers l e  NE.  

L'étude stratigraphique de l a  sé r i e  du Vlytos montre une s i m i -  

l i tude  entre  cel le-ci  e t  l a  s é r i e  béotienne de 1'Iti.  L'unité du Vlytos 

pourrait  n' ê t r e  qu8 un r ep l i  an t i c l ina l  complexe de 1 ' unité infér ieure 

(de l e I t i )  qui f e r a i t  réapparaître l e s  calcaires  crétacés. Mais je n ' a i  

pu é t a b l i r  avec cer t i tude l a  nature du contact entre l e s  deux unités. 

( 3 )  L'unité du flysch béotien, daté uniquement du Berriasien, e s t  l a  

troisième de l ' é d i f i c e .  I c i ,  e l l e  chevauche l ' u n i t é  du Vlytos. Les couches 

sont t r è s  pl issées ,  avec deux directions de couches qui semblent ressor- 

t i r  : NW - SE e t  EN3 - 'TSW. . 

(4)  L'unité des calcaires  jurassiques pélagoniens du Pirgos couronne l e  

tou t ,  Ces calcaires  sont affectés  de p l i s  assez ouverts e t  de grande 

envergure. 

8 )  Autres observations - - - - - - - - - -  

La lecture des schémas structuraux des figures 60 e t  6 2  permet 

de compléter l e s  observations f a i t e s  sur  l a  coupe. 

(1)  L'unité de l a  sé r i e  béotienne de 1'Iti apparart largement développée 

au Nord de l a  région étudiée au niveau des monts Iti e t  Zembi. Dans son 

ensemble e l l e  chevauche l e  flysch du Parnasse, mais e l l e  peut dépasser 

celui-ci  e t  venir reposer sur  l e  flysch du Pinde (près du Tourla). 

Le flysch berriasien à sénonien n 'aff leure qu'au Nord du mont 

I t i  où il chevauche l e  flysch du Parnasse. 

Les calcaires massifs sénoniens e t  maestrichtiens forment une 

vaste auréole débutant au Nord de l'Aloumbiorachi, consti tuant l e  mont 

Iti ,  traversant l e  Valorema, passant par Matakia e t  s'interrompant à 

l ' E s t  du Pirgos ; e l l e  réapparazt de façon discontinue au Sud du Lakkomata. 

Ces calcaires  aff leurent  également à l 'Es t  de l l I t i ,  entre  l e  point coté 

1824 m e t  l e  Gorgopotamos. Ils forment donc une sorte  de cuvette remplie 

par l e  flysch à intercalat ions bréchiques à Nummulites. 



Le f lysch cuis ien  est  largement r ep résen té  autour du Zembi. I l  

a f f l e u r e  également au  913.3 du Lakkomata. 

Dans l e  s e c t e u r  du Kambos est  disposée t o u t e  une s é r i e  de pe- 

t i t e s  k l ippes  de c a l c a i r e s  c r é t a c é s  dont  l e  f a c i è s  r a p p e l l e  c e l u i  des 

c a l c a i r e s  sénoniens-maestrichtiens de 1 'It i .  

( 2 )  Lsun l t é  de  l a  s é r i e  du Vlytos ,  d ' a f f i n i t é  béotienne,  a f f l e u r e  peu. E l l e  

n ' e s t  représenté  que sur l e  ve r san t  Nord du Pi rgos ,  e n t r e  l e  Vriou e t  l e  

Tourla. E l l e  s e  présente  constamment en s é r i e  inverse .  Cet te  u n i t é  est  

peu étendue e t  souvent n ' a f f l e u r e  qu'un ou deux de s e s  niveaux. La na tu re  

du contac t  avec l ' u n i t é  i n f é r i e u r e  ( s é r i e  de 1 'It i)  n ' a  pu ê t r e  d é f i n i e  

avec p r é c i s i o n *  Au Sud de l 'Alounkiorachi ,  l ' e x i s t e n c e  d'une f a i l l e  v e r t i -  

c a l e  e n t r e  l e s  deux semble p l a u s i b l e ;  a i l l e u r s  l a  s é r i e  du Vlytos p a r a r t  

chevaucher l a  s é r i e  de 1 ' I t i .  

( 3 )  L'uni té  du f lysch  béot ien  repose, e n t r e  l e  Tourla e t  l e  Vriou, sur 

l ' u n i t é  du Vlytos.  Depuis l e  Vriou jusqu'au Lakkomata e l l e  chevauche 

directement l e  f lysch  t e r t i a i r e  de l ' u n i t é  de 1 'It i  ; à ce niveau e l l e  

apparaet  d ' a i l l e u r s  de façon discont inue ,  é t a n t  p a r f o i s  dépassée p a r  l e s  

c a l c a i r e s  j u r a s s ~ q u e s  de l ' u n i t é  supér ieure .  

(4 )  Les c a l c a i r e s  jurass iques  pélagoniens du Pirgos chevauchent pra t ique-  

ment s u r  t o u t e  l e u r  p é r i p h é r i e  l ' u n i t é  du f lysch  béot ien .  Au niveau du 

Lakkomata i l s  dépassent  c e t t e  un i t é  pour v e n i r  surmonter l e  f l y s c h  ter-  

t i a i r e  du Parnasse.  Au Sud-Ouest i l s  chevauchent l e  système d ' é c a i l l e s  de 

Zambia-Petrotos appartenant  à l a  même s é r i e  pélagonienne. 

Ces c a l c a i r e s  son t  a f f e c t é s  de deux synclinaux dont l e  coeur 

e s t  occupé p a r  du mélange : l ' u n  e n t r e  l e  Pi rgos  e t  l e  Lakkomata, l ' a u t r e  

à l 'Oues t  du Pi rgos  ; l a  d i r e c t i o n  a x i a l e  de chacun d 'eux e s t  approximati- 

vement NW- SE. 



b) Les systèmes d i4ca i l les  ----- .#.----"----..--...--- 

a )  Les Bcailles de Petrotos (coupe B, f i g .  63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Le domaine des Bcailles de Petrotos s'btend entre l e s  hautes 

p ra i r i e s  de Zambia e t  l e  vi l lage de Nbochorion. La coupe B nous montre, 

du Sud-Ouest vers l e  Nord-Est, l a  superposition de 4  éca i l les  : 

(1) Une p e t i t e  é c a i l l e  de calcaires  jurassiques p6lagoniens. El le  se 

présente en sé r i e  inverse, reposant sur l e  flysch pindique ; on a en 

e f f e t  l a  superposition des calcaires  f in s  noirs sur l e s  calcaires  

s i l ex .  Les couches sont monoclinales, a pendage vers l e  Nord-Est. 

(2) Une é c a i l l e  de mélange pélagonien l u i  e s t  superposée. Etant donnée 

l a  nature chaotique du mélange, il e s t  pratiquement impossible d 'y  

repérer des directions s t ructurales .  Les rares  niveaux l i t é s  sont  affec- 

tés de p l i s  décimétriques ou métriques. 

( 3 )  Une é c a i l l e  de flysch béotien repose directement sur  ce mélange. Les 

niveaux infér ieurs  sont t r è s  repl issés  dans des directions diverses. Les 

couches supérieures ont une direction Zi peu près constante (Nord 130') avec 

un pendage vers l e  NE,  parfois t r è s  accentué. 

( 4 )  L'écai l le  de Zambia-Petrotos forme l e  sommet du systeme. E l l e  e s t  

composée des calcaires  jurassiques e t  du mélange pélagonien. Au niveau 

de Zambia l'ensemble des couches plongent régulièrement vers 1'EINE.. 

Cette é c a i l l e  e s t  surmontée par l ' un i t é  allochtone de calcaires  

jurassiques du Pirgos. 

B )  Autres observations sur l e s  éca i l l e s  de Petrotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

L'éca i l le  (1) de base e s t  t r è s  peu étendue (voir  f ig .  62) ; 

e l l e  n 'aff leure qu'au Sud-Ouest du Petrotos. A son extrémité Ouest, e l l e  

dessine un p e t i t  r e p l i  an t ic l ina l .  

Vers l e  Nord, l ' é c a i l l e  sommitale ( 4 )  se complique en un 

synclinal l a i s san t  apparastre rad io lar i tes  e t  couches flyscholdes de 



Figure 63  -- ------ 

COUPES DES ECAILLES DU PIRGOS 

Coupe B NE 

Coupe C 
A e t o s  

=;$ Flysch de Neochorion 

1 C a l c a i r e s  à s i l e x  - - - - - - - -  Zone du Pinde 

c a l c a i r e s  brechiques  

b-4 Flysch béo t i en  

m 
Mélange vo lcano -de t r i t i que  1 

W C a l c a i r e s  à s i l e x  t - -  Zone pélagonienne 

c a l c a i r e s  mass i f s  J 



base du mélange e t  en un an t i c l ina l  qui devient un p l i - f a l l l e  entre 

Zambia e t  l e  sommet coté 1761 m ( f ig .  62 e t  extrémité Sud-Ouest de l a  

coupe A ) .  La direction axiale de ces p l i s  e s t  NNW-SSE. 

A l a E s t  de Néochorion l ' é c a i l l e  sommitale dépasse l ' é c a i l l e  

de flysch béotien e t  ce l l e  du melange qui sont sous-jacentes pour venir 

reposer sur  l e  flysch pindique. 

Enfin, au Nord de Zambia e t  du Vriou, il faut  noter l 'exis tence 

de klippes de calcaires  jurassiques e t  de mélange pélagoniens qui sont 

disseminées structuralement sur  des unités inférieures.  Il s ' a g i t  l à ,  

sans doute, de restes  de l ' u n i t é  du Pirgos ou de l ' é c a i l l e  de Zambia- 

Petrotos détachés d ' e l l e s  par l 'érosion.  

Le système d ' éca i l les  de Petrotos représente vraisemblablement 

une complication des unités de Pirgos e t  du flysch béotien. Au front  de 

ces unités s ' e s t  produit un plissement e t  un écai l lage intenses qui a 

abouti '  au b a t î  actuel.  

y) Les éca i l l e s  de l'Aetos (coupe C,  f i g .  63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Au niveau du chainon de l lAetos,  au Nord du vi l lage de Néocho- 

r ion,  on peut voir l a  superposition de t r o i s  éca i l l e s  sur  l e  flysch de l a  

zone du ?inde, Le matériel de ces éca i l l e s  appartient aux sé r i e s  

pindique e t  pélagonienne. 

(1) On a tout  d'abord une é c a i l l e  de mélange pélagonien complètement 

écrasée entre  l e  flysch pln@ique de Néochorion e t  l e s  calcaires de 

l - c a i l l e  supérieure. Cette éca i l l e  e s t  t ras  mince e t  peu étendue. 

(2 )  L' éca i l l e  des calcaires  pindiques du Jurassique terminal-Berriasien 

l a  chevauche. Ces calcaires  sont repl iés  en un synclinal d'axe NNW-SSE . 

e t  déversé vers l e  NE. Les calcaires  f in s  à s i l e x  d'3ge Berriasien 

occupent l e  coeur de ce synclinal. A u  sein des calcaires  du Mnimata l e  

flysch pindique sous-jacent réapparart à l a  faveur d'une p e t i t e  f a i l l e  

ver t icale .  



-202- 

(3)  Une u n i t é  a l lochtone  de mélange pélagonien chevauche ces c a l c a i r e s .  

2) Les u n i t é s  de Sklidron-Xeraki (coupe D I  f i g .  60 e t  64) ------------------------------------------------------ 

Ces u n i t é s  ~ " t e n d e n t  e n t r e  l e  Zembi e t  l e  Xerovouni. Dans ce 

domaine, on peut  observer  l a  superposi t ion  de deux u n i t é s  a l lochtones  

s u r  l ' au tochtone  de f lysch  du Parnasse. 

(1) L'uni té  a l lochtone  i n f é r i e u r e  e s t  cons t i tuée  p a r  l e s  couches du 

Crétacé moyen f lyscholde  e t  conglomératique q u i  o n t  é t é  rapprochées des 

s é r i e s  t r ansgress lves  s u r  les o p h i o l i t e s  des zones i n t e r n e s .  Cet te  

un i t é  n ' e s t  a f f e c t é e  que de quelques ondulat ions sync l ina les  ou a n t i c l i -  

n a l e s .  E l l e  repose s u r  l e  f l y s c h  du Parnasse dans son ensemble, sauf vers  

l e  Nord-Ouest où e l l e  chevauche l e s  t e r r a i n s  c r é t a c é s  de l ' u n i t é  béotienne 

de 1'Iti. Vers l e  Sud-Est, e l l e  e s t  chevauchée p a r  l e  mélange pélagonien 

du domaine d ' u n i t é s  a l lochtones  su ivan t  q u i  s ' é t e n d  dans l a  p a r t i e  méridio- 

na le  du massif.  Enfin,  l e  f l y s c h  du Parnasse r éappara î t  p a r f o i s  à l a  fa-  

veur de f a i l l e s  v e r t i c a l e s .  

12) L 'un i t é  supér ieure  e s t  c e l l e  du Rinorema. E l l e  e s t  exclusivement com- 

posée de mélange pélagonien. E l l e  chevauche l ' u n i t é  précédente, mais on 

peut  également l a  v o i r  r epose r  s u r  l e  f lysch  du Parnasse.  La c a r t e  de l a  

f i g u r e  60 nous montre que des  f a i l l e s  v e r t i c a l e s  cons t i tuen t  souvent 

s e s  l i m i t e s .  

3) Les u n i t é s  de Xerovouni-Pirgaki ( f i g .  65 à 69) ---------------------------------------------- 

Le domaine de ces  un i t é s  s ' é t e n d  e n t r e  une l i g n e  Vraga-Mavroli- 

t h a r i  e t  l e  rebord s e p t e n t r i o n a l  du massif du Kiona.Comme dans les  

précédents  domaines, il s ' a g i t  d'une superpos i t ion  de d i f f é r e n t e s  u n i t é s  

a l lochtones  d l o r i g i n e r d ' â g e  e t  d 'étendue d ive r s  reposant  s u r  un para- 

autochtone de f lysch  t e r t i a i r e  du Parnasse. 





a3 Le d ispos i t i f  s t ruc tura l  d'ensemble (coupe E,  f i g .  65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sur ce t t e  coupe f igure toutes l e s  unités du domaine, e l l e  peut 

donc se rv i r  de coupe de référence. 

(1) L k i t é  allochtone infér ieure e s t  ce l l e  de l a  sé r i e  de Pariouryia qui 

chevauche l e  flysch du Parnasse au d ro i t  du Rakes. Cette sé r i e  e s t  s i l lonée 

de quelques r e p l i s  anticlinaux ou synclinaux. 

( 2 )  Le flysch béotien constitue l ' u n i t é  suivante. Sur l a  coupe il n 'aff leure 

qu'au Nord-Est où il repose sur  l e  flysch du Parnasse. Seules l e s  couches 

du flysch berriasien aff leurent  ; de nombreux p l i s  métriques ou décimétri- 

ques l e s  affectent  entrarnant une grande dispersion dans l e s  direct ions 

s t ructurales .  

( 3 )  L'unité du complexe ophiolitique repose su r  l e s  deux unités précédentes 

a ins i  que sur l e  flysch du Parnasse. Le complexe ophiolitique comprend l e  

mélange e t  l e s  ophiol i tes .  Les ophiol i tes ,  qui n 'aff leurent  pas sur l a  

coupe E ,  se  sont mises en place tectoniquement sur l e  mélange au Jurassi-  

que terminal (période post-kimmeridgienne ; voir  chaprtre précédent sur  

l e  mélange e t  l e s  ophio l i tes ) .  La description effectuée i c i  ne t i e n t  compte 

que de l a  tectonique t e r t i a i r e  ; donc, ophiol i tes  e t  mélange é t an t  intime- 

ment l i é s ,  i ls  seront considérés comme constituant une seule unité.  

(4) L'unité des Latsinies (maliaque ?) repose sur  l e  mélange. En f a i t ,  il 

semble que ce t t e  unité s o i t  p lu tô t  un o l i s t o l i t e  ou une klippe sédimentaire 

dans l e  mélange. Le contact en t re  l e s  rad io lar i tes  e t  l e  mélange ne présente 

aucun indice de tectonisation intense. Les rad io lar i tes  n'y sont n i  pl issées  

n i  broyées e t  l a  matrice argileuse du mélange ne présente aucune schis tos i té  

par t icu l i s re .  En quelques points on peut observer que l a  matrice argileuse 

contient de nombreux p e t i t s  blocs de rad io lar i tes  emballés sédimentairement, 

e t  ceci sous l e  contact des rad io lar i tes .  Les autres grands ensembles de 

calcaires à s i l e x  t r ias iques ou de rad io lar i tes  rouges (notamment ceux entre 

l e  Xerovouni e t  l e  Mesorrako) présentent nettement l e  caractère d 'o l i s to-  

l i t e s .  Cependant, é t an t  donné son importance, je l ' a i  considérée comme une 

*uni té  cartographiable à part .  



Figure 65 -- ------ 

L E S  UNITES DE XEROVOUNI-PIXAKI 

Coupe E --- ---- 

S S W  NNE 

[ Formations récentes 

# Flysch du Parnasse 

 lysc ch béotien ( 2 )  ---- -- - 

m] Conglomérat foss i l i fere  de la série de Panouryia (1) 

1-1 Radiolarites 1 - -  - -  - - - -  Série des Latsinies ( 4 )  

el Calcaires à s i l ex  1 
6-79 Mdlange Kzj 1 

Calcaires à s i l ex  - -.Serie pélagonienne ( 3 ,  5 ,  6) 

Calcaires massifs J 



Un contact tectonique tangentiel  a f fec te  ce t t e  sér ie .  L W i t é  

e s t  donc subdivisée en deux éca i l les .  L 'écai l le  l a  plus occidentale e s t  

affectée d'un r ep l i  an t i c l ina l  qui provoque l 'affleurement de l a  semelle 

calcaire  des rad io lar i tes  . 

(5)  L'unité des calcaires  pélagonïens d q g e  jurassique du Pirgaki chevauche 

l ' u n i t é  de l a  sé r i e  des Latsinies,  mais aussi l e  mélange. Les calcaires  se 

présentent en sé r i e  inverse ; l e s  calcaires l i t é s  à s i l e x ,  observables à l a  

base de ce t te  unité sont affectés  de p l i s  métriques déversés vers l 'Ouest 

e t  de direction axiale N 1'70. Le renversement de l a  s é r i e  e t  l e  déversement 

des p l i s  métriques vers lsOuest sont peut-Btre issus de deux phases d i f fé -  

. rentes.  

( 6 )  Enfin, l u u n i t é  du Xerovouni, constituant l'ensemble de ce mont, forme 

l e  t o i t  de l ' éd l f ï ce .  11 s ' a g i t  d'une masse r ig ide  de calcaires  jurassiques 

pélagoniens en sér ie  normale à pendage vers l ' E s t  e t  qui chevauche l e  

mélange. 

b) Analyse dé ta i l lée  du d ispos i t i f  s t ruc tura l  

a) Schéma s t ruc tu ra l  des uni tés  de Xerovouni-Pirgaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(fig: 66) - -  - -  

(1) L'unité de Panouryia e s t  local isée uniquement au Sud de ce vi l lage,  

dans l e  secteur de Loggïes. Cette uni té  e s t  affectée de quelques f a i l l e s  

ver t icales  e t  parcourue par des synclinaux qui contiennent à leur  coeur l e s  

calcschistes rouges d' âge Paléocène terminal-Eocène basal .  Sur ce t te  

unité e s t  disposée toute  une sé r i e  de pe t i tes  klippes de calcaires bréchi- 

ques crétacés appartenant aux couches transgressives sur  les  ophiolites 

des zones internes.  

(23 Le flysch béotien, qui constitue l ' u n i t é  suivante, forme une é t r o i t e  

ceinture discontinue qui  .débute au Nord du vi l lage de Pyra, s e  poursuit 
, C 

, dans Vraga au sein du mélange, se retrouve à l ' E s t  du Xerovouni a ins i  

qu'à l 'Es t  du Mesorrako. On l e  retrouve également de façon t r è s  locale 

dans l e s  Loggies au Sud de Panoüqia.  Vers l 'Ouest, il ne réapparaft qu'à 





l a  faveur d'une p e t i t e  fenetre  au sein  du mélange à l ' E s t  de Mavrolithari.  

Il e s t  généralement en contact  tectonique su r  l e  f lysch du Parnasse, 

sauf dans l e s  Loggies où il chevauche l a  s é r i e  de Panouryia. 

( 3 )  Lsuni té  du complexe ophiol i t ique s e  présente constamment en s é r i e  

inverse ; partout  l e  mélange repose s u r  l e s  ophio l i t es  e t ,  quand e l l e s  

aff leurent ,  l e s  couches de passage au mélange surmontent celui-c i .  Cette 

unité chevauche l e  f lysch béotien ou l e  f lysch du Parnasse quand l e  

premier d i spara r t  ; dans l a  région des Loggies, l e  mélange chevauche 

l a  s é r i e  de Parnouryia. 

Lorsque l e s  couches flyscholdes de base du mélange a f f leuren t ,  

e l l e s  présentent généralement une s t ruc ture  subhorizontale à pendage 

léger  vers l ' E s t .  Le long de l a  route menant vers Pyra on peut observer 

quelques p l i s  métriques dans ces couches ; l e u r  di rect ion axiale  e s t  N 

5' e t  i l s  sont  nettement déversés vers l 'Ouest ,  

S i  l ' o n  considère l ' a l l u r e  en ca r t e  des contacts mélange/ 

ophiol i tes  e t  serpentines/amphibolites, on constate que ceux-ci ont  

fréquemment une forme en V indépendante de l a  topographie dont l a  di rec-  

t i on  des pointes indiquerai t  des r e p l i s  d'axe Nord-Sud. 

(49 L'unité des Lats inies  a f f leure  en t r e  l e  Pirgaki e t  l e s  Loggies. E l le  

chevauche l e  mélange ou l e s  ophio l i t es  e t  e s t  chevauchée par  l e s  ca lca i res  

du Pirgaki. Lhcc iden t  tectonique tangent ie l  qui t raverse  c e t t e  un i té  

a une direct ion approximative Nord-Sud. 

(5 )  Les ca lca i res  pélagoniens du Pirgaki s e  présentent constamment en 

s é r i e  inverse. I l s  sont  marqués par de f a ib l e s  ondulations. Ils chevauchent 

l a  plupart  du temps l e  mélange, sauf à l 'Ouest du Pirgaki où i ls reposent 

su r  l a  s é r i e  des Lats inies  e t  à l ' E s t  du Mesorrako où i l s  viennent direc- 

tement sur l e  f lysch du Parnasse. 

(69 Enfin l ' u n i t é  du-Xerovouni repose su r  l e  mélange, par fo i s  sur  l e  f lysch 

du Parnasse (au Nord de Pavl ian i ) .  E l l e  présente une s t ruc ture  monoclinale 

à pendage f a i b l e  vers 1 ' E s t .  
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LES UNITES DE XEROVOUNI-PIRGAK' : LA SERIE DE PANOURYIA 

Coupe F 

Flysch du Parnasse . . 

Flysch bgotien ( 2 )  

1 Conglomérat grèseux 

Calcschistes rouges - - . - - . -  Série de Panouryia (1) 

] Conglomérat fossilifère 

Calcaires brCchiques du Crétacé transgressif (Zones internes) 

m Melange 1 - -  - -  - - Série pélagonienne ( 3 )  et(5) 

I(1 Calcaires jurassiques 1 
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B )  La sé r i e  de Panouryia (coupe-FL f i g .  67) - - - - - - - - - - - -  - - - -  

Cette coupe s i tuée au niveau de Loggies permet de préciser  l a  

posit ion s t ructurale  de l a  sé r i e  de Panouryia. 

Cette s é r i e  (unité 1) chevauche l e  flysch du Parnasse ; e l l e  

e s t  affectée de r ep l i s  synclinaux où apparaissent l e s  schis tes  rouges 

d' âge Paléocène-Eocene . Vers 1 ' E s t  aff leure l e  conglomérat t e r t i a i r e .  Une 

klippe de calcaires bréchiques du Crétacé transgressif  des zones internes 

repose dessus. A l ' E s t ,  e l l e  e s t  chevauchée par  l e  flysch Béotien ( 2 )  . 
Ensuite, s e  superpose l ' u n i t é  du complexe ophiolitique représenté i c i  par 

l e  mélange (39 e t  l ' u n i t é  des calcaires  du Pirgaki ( 5 ) -  

La sé r i e  pélagonienne - - - - - - - - - - -  (coupes - - - - f i g .  68) - - - -  

Ces coupes permettent de compléter l e s  observations sur l e s  

unités de Xerovouni-Pirgaki. 

La coupe G nous montre l ' u n i t é  du complexe ophiolitique dépas- 

sant l a  l imite  du flysch du Parnasse pour venir chevaucher l e  flysch de l a  

zone pindique en repoussant à son front  des éca i l les  de brèches calcaires  

du Crétacé appartenant à l a  s é r i e  pindlque. 

Sur l a  coupe H ce sont l e s  ophiolites qui chevauchent l e  flysch 

du Parnasse vers l w u e s t  e t  sont surmontées par l e  mélange vers l ' E s t .  

6) La sé r i e  des Latsinies (coupes 11 à 14, fig. 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ce sont des coupes s e r i a s :  é tab l ies  dans l a  sé r i e  des Latsinies 

a f in  de s a i s i r  l e s  variations de s t ructure qui s ' y  effectuent du Nord vers 

l e  Sud. 

La coupe Il, nous montre l ' u n i t é  de l a  s é r i e  des Latsinies (4) 

intercalée entre l e  mélange pélagonien (3) e t  l e s  calcaires  pélagoniens du 

Pirgaki ( 5 ) "  Un contact tectonique affecte  l a  sé r i e  e t  l a  subdivise en deux 

éca i l l e s ,  Cet accident f a i t  r e s so r t i r  l a  semelle calcaire  des rad io lar i tes .  

A c e t  endroi t ,  l'ensemble de l a  s é r i e  a un pendage vers l ' E s t .  
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Sur l a  coupe 12 l e s  calcaires  se redressent e t  sont a lors  ver- 

ticaux. Le r e s t e  de l a  s e r i e  radiolar i t ique e s t  t r è s  p l i s sé .  

Ces calcaires sont complètement renversés sur  l a  coupe 13 e t  

i l s  reposent sur  l e s  rad io lar i tes .  

Enfin, sur l a  coupe 14, l a  semelle calcaire  des rad io lar i tes  

aff leure à l a  faveur d'un r e p l i  an t ic l ina l .  

C) LES FAILLES VERTICALES 

S i  l e s  f a i l l e s  ver t icales  sont relativement nombreuses dans l e  

massif de l ' I t i ,  e l l e s  sont cependant généralement l imitées e t  de fa ib le  

r e j e t .  La responsabili té en incombe à l a  prépondérance des couches incompé- 

tentes  (flyschs,  mélange) sur  l e s  couches compétentes (calcaire ,  ophio l i tes ) .  

Les discontinuités qui naissent sont rapidement amorties dans l e s  niveaux 

plastiques e t  l e s  réactions aux contraintes se  font plus d'une manière 

souple que d'une manière cassante. Les f a i l l e s  ver t icales  créent peu 

d'accidents morphologiques e t  l a  s t ructure actuel le  du massif résul te  plus  

de l'empilement des unités e t  des p l i s  que du découpage par l e s  f a i l l e s ,  

Aussi, on peut observer quelques grandes f a i l l e s  ver t icales  de direction 

Nord-Est - Sud-Ouest ou Nord-Sud au niveau du Petrotos, de Matakia, du 

Tsikeri  e t  du Mesorrako. Les autres f a i l l e s  sont d'étendue e t  de r e j e t  

nettement plus faibles .  

II) ETUDE DES STEREOGRAMMES ------------------------ ....................... 

Sur l e  t e r r a in ,  j  ' a i  pu effectuer des mesures de pendages de 

couches, de directions axiales de p l i s  e t  de schis tos i té .  I l  é t a i t  in té res-  

sant  d ' é t a b l i r  des diagrammes (stéréogrammes e t  rosaces) a f in  d'essayer 

de f a i r e  r e s so r t i r  l e s  grandes l ignes s t ructurales  a ins i  qu'une chronolo- 

gie dans l e s  mouvements tectoniques qui ont affecté  l a  région. 

11 faut  souligner tou t  de su i t e  que l a  complexité s t ructurale  du 

massif de 1'Iti a parfois entraîné une dispersion dans l e s  résu l ta t s  e t  a 
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rendu l ' in te rpré ta t ion  des diagrammes malaisée. En outre,  l e s  observations 

sont numériquement insuffisantes.  Des observations Supplémentaires parais-". 

sent  donc nécessaires pour venir étayer l e s  hypothèses émises, notamment 

en ce qui concerne l e s  f a i l l e s  ver t icales .  Néanmoins quelques t r a i t s  in- 

téressants  ont pu ê t r e  dégagés. 

A) LES DIFFEl?ENTS DIAGRAMMES 

1)  Les p l i s  (Secteur de Néochorion ; Fig. 70) 
---------------i------------------------- 

La route menant de Kastania à Néochorion traverse l e s  couches 

du flysch de l a  sé r i e  du Vardoussia. Près de Néochorion, ce flysch affleu- 

r e  bien e t  il e s t  possible de relever des s t r a t i f i ca t ions  e t  des axes 

de p l i s .  Les pôles des plans de s t r a t i f i c a t i o n  ont é t é  reportés sur un 

canevas de Schmidt (projection sur l'hémisphère in fé r i eu r ) .  Le nombre 

de mesures sur  l e s  axes de p l i s  e s t  fa ib le  ; aussi a i - je  préféré l e s  

reporter sur une rosace où e s t  représenté l e  nombre des axes de p l i s  sui-  

vant leur  direct ion ( f ig .  7 0  A) . 
En ce qui concerne l a  rosace des axes de p l i s ,  deux direct ions 

principales ressortent ,  l k e  centrée autour de N 170°, l ' a u t r e  osc i l l an t  

autour de N 70°, Une autre semble se  marquer autour de N 120'. Enfin, l a  

p e t i t e  concentration autour de N 30' ne semble pas s igni f ica t ive ,  é tan t  

donné l e  peu de mesures qui l ' i n t é re s se  ( f ig .  70 A) . 
Les pôles des plans de s t r a t i f i c a t i o n  ont é t é  également repor- 

t é s  sur  un canevas de Schmidt ( f ig .  70 B ) .  Ces pôles se  répart issent  su r  

des grands cercles dont l e s  pôles indiquent l e s  directions axiales  des 

p l i s .  Le diagramme é t a b l i  pour l e  secteur de Néochorion nous montre deux 

directions axiales de p l i s  : Nord 155 e t  Nord 75. Ces deux direct ions s e  

retrouvent donc approximativement dans l e  diagramme des axes de p l i s  

( f ig .  70 A ) .  La répar t i t ion  des pôles de l a  direction Nord 75 semble plus 

diffuse ; l a  direct ion axiale Nord 155 l u i  s e r a i t  donc postérieure e t  au- 

r a i t  tendance à l a  masquer. 
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2) Les f a i l l e s  (Fig. 71 A) ....................... 

J s a l  reporté sur  une rosace l e s  directions des plans de f a i l l e s  

ver t icales  a f in  de voir  s i  celles-ci  s 'o r ien ta ien t  de façon préférent iel-  

l e s .  Les direct ions de ces plans de f a i l l e s  ont é t é  relevées d k p r è s  l eu r  

t racé  en car te .  Une incert i tude d'environ 10' entache donc ces mesures. 

Toutefois, il apparaît que l e s  f a i l l e s  ver t icales  s 'o r ien tent  suivant 

quatre directions principales : Nord O - 10, Nord 50 - 60, Nord 100 - 1 1 0  
e t  Nord 140 - 150 (Fig. 71 A) . 

Cartographiquement e t  sur  l e  t e r r a in ,  il e s t  apparu que l e s  

f a i l l e s  de directions Nord 50 - 60 e t  Nord 100 - 1 1 0  se recoupaient 

fréquemment e t  se  décalaient l e s  unes par rapport aux autres.  Ce f a i t  pour- 

r a i t  indiquer que ces f a i l l e s  sont des f a i l l e s  conjuguées à caractère 

c i sa i l l an t .  Cependant, des observations de s t r i e s  sur l e s  miroirs de 

f a i l l e s  manquent pour venir étayer ce t te  hypothèse. En admettant que ces 

deux familles de f a i l l e s  soient conjuguées, cela  supposerait une direct ion 

de contrainte Nord 35 engendrant des p l i s  de direction axiale Nord 165. 

I l  en s e r a i t  de même pour l e s  familles de f a i l l e s  Nord O - 10 

e t  Nord 140 - 150, qui sont recoupées en quelques points par l e s  deux 

autres familles. Elles indiqueraient donc une direction de contrainte 

Nord 165 engendrant des p l i s  de direction axiale Nord 75. Cette direction 

axiale  s e r a i t  antérieure à l a  direction axiale Nord 165. 

La précédente étude menée sur l e s  f a i l l e s  admet donc que l a  

plupart  de celles-ci  sont à caractère c i sa i l l an t .  Cela peut parar t re  

surprenant, d%utant plus que vers l ' E s t ,  entre  l e  golfe d'Eubée e t  l e  

massif du Kallidromon, O. PEGORARO (1972) a montré que l e s  f a i l l e s  sub- 

ver t icales  normales, de directions NS e t  ESE - WNW, é ta i en t  dues à des 

phases tectoniques en extension d'âge Plio-Quaternaire. En Iti, l e s  

f a i l l e s  ver t icales  n 'ont pu ê t r e  datées e t ,  le  soubassement para-autochtone 

é t an t  formé de flysch, il n ' a  pu ê t r e  montré pour nombre de ces f a i l l e s  

qu 'e l les  affectaient  ce soubassement. S i  ces f a i l l e s  sont à caractère 

c i s a i l l a n t ,  e l l e s  ont pu naTtre l o r s  du chevauchemen't des zones internes 

sur  l e s  zones externes mais également lors  de celui  de l a  zone du Parnasse 

sur  l a  zone du Pinde. Toutefois, dans ce cas, l'absence supposée de f a i l l e s  

ver t icales  l i é e s  à des phénomènes d'extension res te  problématique. 



3) La sch i s tos i t é  (secteur du Vlytos ; Fig. 71 B) .............................................. 

Dans l a  cuvette du Vlytos, à 1 km environ du Vlytotsoumaro 

(1907 m) aff leurent  l e s  calcaires  crétacés de l a  s é r i e  du Vlytos. Ils 

sont affectés  par une schïs tos i té  grossière qui recoupe l a  s t r a t i f i ca t ion .  

L'intersection de ces deux plans détermine une l inéat ion de direction Nord 

120. Il y aura i t  existence d'une phase tectonique de direction axiale Nord 

120 (Fig. 71 B), en supposant que l a  s é r i e  n ' a i t  pas subi de rotat ion lo r s  

de s a  mise en place. 

B) AUTRES DONNEES DE TERRAINS 

L'ensemble des uni tés  du Pirgos e s t  a f fec té  d'un cer tain nombre 

de s t ructures  dont l a  direct ion axiale osc i l l e  autour de Nord 130. Ainsi 

nous pouvons constater 1 ' existence : 

- au sein de l a  s é r i e  de l lAetos,  d'un synclinal dont l e  plan 

axia l  e s t  incl iné vers l e  Sud-Ouest ; 

- d'une s t ructure an t ic l ina le  affectant  l e s  conglomérats de l a  

s é r i e  du Vlytos, d'axe Nord 130 e t  déversée vers l e  Nord-Est ; 

- de synclinaux de mélange affectant  l e s  calcaires  jurassiques 

au Pirgos e t  d' axe Nord-Ouest - S d d - 3 ~ t  - ; 

- d'une é c a i l l e  au sein de l a  sé r i e  béotienne de l1I t i ,  à re- 

gard tourné vers l e  Nord-Est e t  fa i sant  réapparartre l a  semelle calcaire  

du flysch t e r t i a i r e  au Nord des Livadies (voir  car te  géologique). 

Ces observations permettent donc d'envisager l 'exis tence d'une 

phase tectonique de direction axiale voisine de Nord 130 à déversement vers 

l e  Nord-Est. 

C) CONCLUSIONS 

Confrontation des diverses données -------------------------------- 

L'analyse des f a i t s  de t e r r a in  e t  l 'é tude des d i f fé rents  stéréo- 

grammes nous permet d'envisager l 'exis tence de plusieurs phases tectoniques 



post-Crétacé dans l e  massif de 1 'It i  : 

- une phase de direction axiale Nord 70 - 80 (apparaissant sur 

l e s  diagrammes de p l i s  e t  de s t r a t i f i ca t ions  du secteur de Néochorion, e t  

sur  l e  diagramme des f a i l l e s )  ; 

- une phase de direction axiale Nord 150 - 170, à déversement 

vers l'ouest-Sud-Ouest ( p l i s  e t  s t r a t i f i ca t ions  de Néochorion, f a i l l e s )  ; 

- une phase de direction axiale Nord 120 - 140, à déversement 

vers l e  Nord-Est ( l inéat ion du Vlytos, données de t e r r a in ,  p l i s  de 

Néochorion) . 
La phase de direction Nord 70 - 80 semble antérieure à c e l l e  de 

direction Nord 150 - 170. Par manque d'informations, il n ' e s t  pas possible 

de s i t u e r  l a  phase de direction Nord 120 - 140 par rapport aux deux autres .  

La direction axiale Nord 120 dans l a  rosace des p l i s  de Néochorion indique- 

r a i t  que ce t te  phase affecte  également l e  soubassement des unités. 

2 Comparaison avec d '  autres domaines 

En Macédoine, J. MERCIER e t  P. VERGELY distinguent pendant l a  

période fini-Crétacé supérieur - Ter t ia i re  t r o i s  phases tectoniques 

principales (J. MERCIER e t  P. VERGELY, 1972 ; P. VERGELY, 1975) qui sont 

successivement : 

- une phase CT 1 de direction axiale  Nord 120 e t  d'âge Crétacé 

terminal-Eocène infér ieur  ; 

- une phase CT 2 de direction axiale  Nord 70 - 80 e t  d'âge 

probablement f ini-Priabonien ; 

- une phase CT 3 de direction axiale  Nord 150, à déversement 

vers l e  Sud-Ouest e t  d'âge post-Oligocène infér ieur .  

Plus proche du massif de l ' I t i ,  l'Othrys montre également une 

superposition de phases tectoniques pour l a  période post-Crétacé supérieur 

(J. FERRIERE e t  P. VERGELY, 1976). On note l 'exis tence de deux phases, non 

datées directement : 



- une phase .de d i r e c t i o n  Nord 70 - 80 

- une phase de d i r e c t i o n  Nord 150. 

Le massif de l s I t i  se s i t u e  à l a  l i m i t e  des zones i n t e r n e s  e t  

des zones externes  : il occupe donc une p o s i t i o n  p lus  ex te rne  que l a  

Macédoine e t  l e  massif de l l O t h r y s .  Cependant, malgré l e  manque d 'obser-  

va t ions ,  il semble qu- c e r t a i n  nombre de phénomènes connus dans ces  

régions a f f e c t e n t  auss i  1'Iti. Ains i ,  en Iti, l a  phase de d i r e c t i o n  dina- 

r ique  Nord 150 - 1 7 0  (CT 3 ?) , q u i  e s t  l a  phase p r i n c i p a l e  des zones 

externes ,  s e  retrouve b ien  marquée dqns l e s  s t r u c t u r e s  de moyennes e t  

de grandes dimensions. La phase de Girect ion Nord 70 - 80 (en Macédoine, 

phase CT 2) p a r a î t  également a f f e c t e r  l e  massif de I ' I t i .  Enfin,  une 

phase de d i r e c t i o n  a x i a l e  Nord 120 - 140 à déversement ve r s  l e  Nord-Est 

a f f e c t e  l a  région é tud iée  ; il e s t  poss ib le  d ' y  r e t rouver  l à  l a  phase 

CT 1 de Macédoine. Cependant, e l l e  n ' a  pu être datée  p a r  rappor t  aux 

deux a u t r e s  phases. 

III) MISE EN PLACE DES STRUCTURES ............................ ............................ 

A) LE DISPOSITIF ACTUEL 

L'étude précédente a permis de met t re  en évidence que l a  s t r u c -  

t u r e  a c t u e l l e  du massif de 1'Iti r é s u l t e  de l a  superposi t ion  d'un ensemble 

d ' u n i t é s  a l lochtones  s u r  un soubassement de f l y s c h s  t e r t i a i r e s  appartenant  

aux zones du Parnasse e t  du Pinde. Ces un i t é s  appar t iennent  à l a  zone 

béotienne ou aux zones i n t e r n e s .  

Au niveau des couches de r é s i s t a n c e  d i f f é r e n t e ,  des  décollements 

son t  in tervenus  dans les t e r r a i n s  appartenant  à ces zones. Ainsi  l e  f lysch  

béot ien  s ' e s t  décol lé  de son soubassement q u i  n ' a f f l e u r e  pas dans l e  massif 

de lUIt i .  La couverture t r ansgress ive  d'âge Crétacé des  zones i n t e r n e s  

s ' e s t  déso l ida r i sée  de son soubassement cons t i tué  pa r  l e s  o p h i o i i t e s  e t  

l e u r  semelle. Enfin, l e  mélange pélagonien s 'est  déco l l é  en de nombreux 

po in t s  de s a  semelle c a l c a i r e  r i g i d e  d'âge Jurass ique  supér ieur .  



La phase de direction axiale Nord 150 - 170, correspondant à l a  

directxon dinarique, e s t  responsable de l a  mise en place de :es unités.  

El le  provoque l e  chevauchement, sur l e s  zones externes, des t e r r a ins  des 

zones internes,  ceux-ci entraînant à l eu r  base des lambeaux de leur  pro- 

pre couverture ou de formations appartenant à l a  zone béotienne. Cette 

mise en place a du s ' e f fec tuer  en deux temps, expliquant a ins i  quelques 

superpositions anormales : cel les  des calcaires  ultrapindiques de I 'Aetcs 

sur  l e  mélange pélagonien, ce l le  du flysch béotien du Pétrotos sur l e  

mélange e t  ce l l e  du flysch béotien sur l a  sé r i e  crétacée de Panouryia. 

Dans un premit-r temps, l a  nappe pélagonienne se met en place entrafnant 

à sa  base des t e r r a lns  ;, ?IZ,x ,%s, béotiens e t  de l a  couverture 

crétacée transgressive des zones internes.  Dans u? deuxième temps, une 

légère repr l ss  tectonique amène par endroits l e  chevauchement de sé r i e s  

dkppartenance externe sur  des sér ies  plus internes.  

La mise en place des unités allochtones dans l e  massif de 

l d I t i  ne peut ê t r e  datée nrécisément. Les t e r r a ins  l e s  plus rêcents 

impliqués dans l a  tectonique tangent iel le  ont é t é  datés du Cuisien supé- 

r i eu r .  Ce f a i t  confère donc un âge post-Cuisien à l a  mise en place des 

unités.  Le manque de dépôts discordants sur l e s  s t ructures  empêche de 

préciser  davantage l 'âge de ce t te  mise en place. Toutefois, l a  phase 

de direction axiale  Nord 150 - 170, provoquant l e s  chevauchements majeurs 

daris l e  secteur a pu ê t r e  comparée à l a  phase CT 3 de Macédoine, à 

laquelle un 3ge post-Oligocène infér ieur  a é t é  a t t r ibué dans c e t t e  région. 

21 e s t  donc possible d'envisager &galement un âge post-Oligocène infér ieur  

pour l a  mise en place des différentes  unités du massif de 1'Iti. 

Le chevauchement de l a  zone du Parnasse sur l a  zone du Pinde 

s 'effectue dans Le secteur du Massif de 1 'It i  au niveau de leurs  flyschs 

t e r t i a i r e s .  I l  e s t  doric difficile de repérer son emplacement exact e t  

son contoiir eri car te  n % pu ê t r e  t racé qu'approximativement. Cette superpo- 

s i t i o n  flysch sur  flysch peut surprendre. En e f f e t ,  au Sud l e s  puissantes 

sé r i e s  calcaires  mésozoïques du massif du Kiona chevauchent l e  flysch 

t e r t i a i r e  du Vard0ussi.a ; au Nord, dans l a  région du massif de 1' It i ,  

l e  contact se  f a i t  au niveau des flyschs. N i  un contact par f a i l l e  ve r t i -  

cale n i  un passage l a t é r a l  d k  flyysh à l ' a u t r e  ne sont envisageables. 



Il f a u t  donc admettre qu 'à  c e t  e n d r o i t  l e  f lysch  du Parnasse chevauche 

c e l u i  du Vardoussia ( s é r i e  pindique) e t  que l a  s é r i e  mésozoïque s e  

t rouve c i s a i l l é e .  Il f a u t  a u s s i  n o t e r  que l e s  u n i t é s  béotiennes e t  

pélagoniennes dépassent  l a  l i m i t e  de l a  zone du Parnasse pour ven i r  

reposer  s u r  l e  f lysch  pindique. 

B) ECHOS DES PHASES TECTONIQUES PRECOCES 

Lknsemble des phases tec toniques  t e r t i a i r e s  a façonné l e  

b a t i  a c t u e l  du massif de 1'Iti. Les phases tec toniques  précoces,  d 'âge  

anté-Crétacé supér ieu r  e t  c a r a c t é r i s a n t  l e s  zones i n t e r n e s ,  ne s o n t  pas 

directement dé tec tab les  dans ce  sec teur .  Néanmoins, en de nombreux 

p o i n t s ,  des échos de ces phases son t  pe rcep t ib les .  Ains i ,  nous avons pu 

v o i r  que l a  genèse du mélange volcano-détr i t ique pélagonien é t a i t  d i r ec -  

tement l i é  à l a  mise en p lace  des o p h i o l i t e s  s u r  l e u r  semelle sédimentaire 

du Jurassique terminal .  Le f l y s c h  béo t i en ,  q u i  débute au Tithonique- 

Berr ias ien ,  c o n s t i t u e  un écho de l 'o rogénèse  précoce des zones i n t e r n e s .  

Enfin, l e s  conglomérats d 'âge  Crétacé de l a  couverture t r ansgress ive  

des zones i n t e r n e s  son t  également des  s ignes  de phases orogéniques 

a f f e c t a n t  ces  zones à c e t t e  époque. 

En résumé, on peu t  d i r e  que l e s  s t r u c t u r e s  r é s u l t a n t  de 1'0x0- 

génèse t e r t i a i r e  s o n t  l e s  s e u l e s  i d e n t i f i a b l e s  dans l e  massif de 1'Iti 

t a n d i s  que l e s  phases précoces ne s o n t  décelables  que pa r  l e u r s  échos 

sédimentaires.  



CONCLUSIONS 

GENERALES 



CONCLUSIONS GENERALES 

-=-=-=-=-=-=-=-=- 

L'étude géologique du massif de 1'Iti a porté sur  t r o i s  

points. Dans un premier temps, l a  s t rat igraphie de ce secteur des Hellé- 

nides a é t é  analysée. Puis une formation par t lcu l fère ,  appartenant à l a  

zone pélagonienne e t  appelée mélangera é t é  étudiée plus en dé ta i l .  Enfin, 

l e s  rapports entre  l e s  différentes  sé r i e s  ont é t é  précisés  dans l 'é tude 

tectonique. 

Dans l e  massif de 1' I t i ,  des sér ies  appartenant aux 

zones du Pinde, du Parnasse, béotienne, pélagonienne e t  peut-être maliaque 

ont été mises en évidence. Du f a i t  de l a  tectonique tangent iel le  t e r -  

t i a i r e  ces sé r i e s  sont souvent c i sa i l l ées  e t  s e  trouvent donc réduites 

dans beaucoup de cas. 

Les principaux apports stratigraphiques se  s i tuent  au 
t 

niveau des sér ies  béotiennes e t  maliaques. 

- l e  flysch béotien avai t  déjà é t é  reconnu dans l e  massif 

de l l I t i .  Cependant, j ' a i  pu é t a b l i r  l 'exis tence d'une sé r i e  béotienne 

s'étageant entre  l e  Tithonique-Bérriasien e t  l e  Cuisien. Dans l e s  Dinarides 

s . l . ,  c ' e s t  l a  première fo is  qu'une s é r i e  bosniaque ou béotienne e s t  

décrite jusque dans des niveaux aussi récents. 

- une sé r i e  t r ias ico-  jurassique calcaro-siliceuse pré- 

sente des analogies avec l e s  sér ies  maliaques connues au Nord du Sperchios. 

N'ayant pu ê t r e  datée, e l l e  é t a i t  considérée autrefois  comme é t a n t  l a  

couverture des ophiolites.  Dans l e s  Hellénides, il semble que c e t t e  sé r i e  

s o i t  l e  jalon l e  plus méridional des sér ies  de type maliaque. 



Au niveau des autres sér ies  des précisions ont é t é  

apportées. Pour l e s  sé r i e s  du Pinde e t  du Parnasse la datation des 

couches de passage des calcaires  au flysch tertiaire a é t é  affinée.  

Les âges des couches du Crétacé transgressif  des zones internes ont 

é t é  précisés. 

II) RESULTAT DE L'ETUDE DU MELANGE .............................. .............................. 

L'étude du mélange pélagonien du massif de 1'Iti a 

porté sur plusieurs points.  

L'analyse de l a  matrice a montré au sein de cel le-ci  

l a  prépondérance de l ' i l l i t e  sur  l e s  autres minéraux argileux. Le 

caractère diagénétique de ce t te  i l l i t e  conduit à penser qu'un métamor- 

phisme n ' a  pas affecté  l e  mélange. 

L'étude des blocs exogenes du mélange a permis d'y 

montrer l a  présence de blocs de nature variée : sédimentaire, éruptive,  

métamorphique. L'étude des éléments sédimentaires a conduit a envisager 

pour ceux-ci une origine au niveau de sér ies  de type maliaque. Les 

analyses géochimiques des roches éruptives ont permis d'y distinguer 

l e s  roches à tendance tholéItique (gabbros, d-olérites, basal tes)  des 

roches à tendance alcal ine (diabases, s p i l i t e s ) .  L'origine ophiolit ique 

des roches du premier groupe semble indubitable ; par contre l e s  

roches du second groupe proviendraient plutôt  de sér ies  volcano-sédimen- 

t a r r e s  t r ias iques connues dans l e s  zones internes.  Enfin, un bloc de 

granophyre sodique de grande t a i l l e  a é t é  trouvé dans l e  mélange ; 

l 'o r ig ine  d'un t e l  bloc peut se  rechercher au niveau des ophiolites,  

sans toutefois  exclure l a  poss ib l l f té  d'une origine plus interne à par- 

t ir  d'un socle anclen. 

Etant donné l e s  é t r o i t s  rapports exis tant  entre  l e  mé- 

lange e t  l e s  ophiol i tes ,  un mécanisme de formation du mélange directement 

l i é  à l a  mise en place des ophiolites au Jurassique terminal-Crétacé 

basal e s t  envisagé. 



III) CONCLUSIONS TECTONIQUES ------------------- --- ....................... 

L'étude du massif de 1'Iti a révélé s a  complexité tec- 

tonique. La s t ructure du massif é t a i t  fnterprétéé autrefois  comme résul- 

t an t  de l a  superposition &'une unité allochtone subpélagonienne sur un 

soubassement parnassien, lui-même charrié sur  l a  zone du Pinde. 

En f a i t ,  on a l à  un empilement de nombreuses unités 

allochtones appartenant aux zone béotiennes e t  pélagoniennes charriées 

sur l e s  zones du Parnasse e t  du Pinde, l e  Parnasse chevauchant l e  Pinde. 

Un écai l lage intense vient par  a i l l eu r s  compliquer ce t t e  s t ructure.  

L'ensemble de ces unités s ' e s t  m i s  en place au Ter t i a i r e ,  

à une époque post-Cuisienne. L'analyse s t ructurale  a montré q u ' i l  con- 

venait d'envisager une mise en place polyphasée de l ' é d i f i c e .  

I V )  PLACE DU MASSIF DE L ' I T I  DANS LES HELLENIDES ............................................ ............................................ 

L'étude géologique du massif de 1'Iti  a montré s a  posi- 

t ion pr iv i l ig iée  au sein des Hellénides. 

Au Sud du Sperchios, 11 constitue l e  jalon l e  plus 

occidental d'une pa r t  de l a  zone béotienne e t  d 'autre par t  des zones 

internes,  m i s  à par t  l e s  formations éruptives allochtones du Pinde 

étolique. 

Dans l e  massif de 1 'It i  e s t  représenté l e  témoin l e  

plus méridional d'une sé r i e  de type maliaque. C'est  également à l a  l imite  

septentrionale de 1'Iti que se  termine l a  zone du Parnasse. &s f a i t s  

posent donc l e  problème de l a  nature de l a  discontinuité majeure du 

Sperchios e t  des prolongations longitudinales des zones du Parnasse e t  

maliaque . Le Sperchios peut représenter un accident tectonique majeur 

(grande f a i l l e  c i ssa i l lan te ,  fossé d'effondrement, . . . .) interrompant 

brutalement les  deux zones. On peut aussi  envisager un passage progressif 

d'une zone à l h u t r e ,  que d 'a i l leurs  rien ne vient l a i s s e r  supposer de 

part  e t  d 'autre de l a  vallée.  Il e s t  à craindre que l a  solution du problème 

s o i t ,  à l 'heure actuel le ,  cachée sous l e s  formations récentes du Sperchios. 
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P L A N C H E S  

P H O T O G R A P H I Q U E S  







1 : l e  passage des calcaires  à s i l e x  t r ias iques aux rad io lar i tes  

de l a  s é r i e  des Latsinies;  l e s  calcaires  en c l a i r  su r  l a  droi te ,  

l e s  rad io lar i tes  en sombre sur  l a  gauche. 

2 : un aspect du mélange l e  long de l a  route de Stromi, avec des l i t s  

granoclassés de grés sur  l a  droi te .  

3 : l e s  couches de passage au mélange sur  l e  f lanc e s t  du Xerovouni 

de Kaloscopi; alternance de calcaires  s i l ~ c e u x  e t  de pé l i t e s  

radiolarit iques.  

4 : un aspect du mélange l e  long de l a  route de Stromi; blocs de 

gabbros ( c l a i r s )  ,de grés e t  de laves (sombres) dans une matrice 

pé l i t i que  . 
5 : l e  flysch béotien d'âge tithonique-berriasien sur l e  versant 

nord du mont Iti. 

6 : un aspect du flysch béotien d'âge crétacé supérieur sur  l e  

flanc nord du mont Iti. 



- - - _ _  

PLANCHE I C  



PLANCHE III ============ 

1 : Inclusion dioritique dans les gabbros du Mavri-Tsouma (Ouest de 

Pyra) . 
2 : filon de dolérite altérée dans les harzburgites serpentinisées 

(route Pavliani-Pyra) . 
3 : péridotites foliées serpentinisées du Mavri-Tsouma (Ouest de 

Pyra) , 

4 : cumulats gabbroïques (route Pyra-Mavrolithari). 





1 : amphibolite microplissée (L.P.) : alternance de l i t s  quartzo- 

feldspathiques (c la i rs)  e t  de l i t s  d'amphibole (sombres) (x 35) . 
2 : gabbro à structure de mésocumulat (L.P.A.)  : plagioclases 

automorphes e t  clinopyroxène in ters t ic ie l  (x 35). 

3 : granophyre (L.P.A.) : quartz gris foncé, feldspaths gris c l a i r  

e t  al térés , biot i te  (al teree en chlorite) en pa i l l e t t e  allongée 

(x. 35) . 
4 : sp i l i t e  à facies mandelstein (L.P.) : en bas à droite,  vacuole 

remplie de calci te  e t  tapissée par de l a  chromite; l a t t es  de 

plagioclases al térés ; fond de l a  roche composée de chlorite,  

serpentine e t  minéraux opaques. ( x  35) . 
5 : dolérite (L.P.) : baguettes de plagioclases e t  clinopyroxène 

in te r s t i c ie l ,  parfois oural i t isé (fibres d' actinote) (x 100) . 

1, 2 ,  5 : massif ophiolitique de Pyra. 

4,5 : mélange. 





1 : Protopeneroplis s t r i a t a  WEYNSCHENK; calcaires bréchiques de l a  

serie des Latsinies (Dogger-Malm) (x 100). 

2 : - Parurgonina caelinensis CWILIER e t  a l . ;  calcaires microbréchiques 

du Vlytotsoumaro , série pélagonienne (Kimméridgien) (x 100) . 
3 : Conicospirillija basiliensis MOHLER; calcaires f ins noirs de l a  

série pélagonienne (Malm) (x 100). 

4 : Labyrinthina mirabilis; calcaires microbx'échiques du Petrotos, 

série pélagonienne (fimdridgien) (x 100) . 
5 : Nautiloculina oal i t ica  MOHLER; calcaires f ins noirs du Xerovouni, 

série pelagonienne (Malm) (x 100) . 



Ir- 

il. 

ILLE 



1 ,  2 e t  3 : Radiola i res ;  au c e n t r e  (21, Sphaerostylus.lanceola; 

couches de passage des c a l c a i r e s  au  mélange, s é r i e  

pélagonienne (Jurassique terminal  - Crétacé basa l )  (x  280) 

4 : Tint innopsel la  ca rpa th ica  (MURGEANU e t  FILIPESCU); f lysch béot ien  

du mont Lakkomata (Ber r i a s i en )  ( x  500) . 
5 e t  6 : Lamellaptychus c f .  beyr ich i  (OPPEL) ; f lysch  béot ien  de Vraga 

(Tithonique - Ber r i a s i en  moyen) (5 = x 1 ,  6 = x 2) 

7 : Calpionel lops is  f e r a s i n i  (CATALANO); f lysch  béot ien  du mont 

Lakkomata (Berr ias ien  i n f é r i e u r  - moyen) ( x  500) . 
8 : Praeglobotruncana s t ephan i  (GANDOLFI) ; f lysch  c ré tacé  du mont I t i ,  

zone béotienne (Cénomanien - Turonien) ( x  100) 

9 : Microfaciès des i n t e r c a l a t i o n s  bréchiques c a l c a i r e s  dans l e  f lysch  

cuis ien  de l a  s é r i e  béotienne (Zembi) : Nummulites, Orbi to id idés ,  

débr i s  d'Algues e t  dlP.chinodermes, fragments de c a l c a i r e s  (x  15). 
v 








