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- Uas D d b  Patt ie  (p. 31 B 38) t r a i t e  succ inc tmat  de l a  x a o s  JSoniamrQt au 
travers de donn6cs bibliograptiiqw&b 

- Une Troisribac Partie (p. 41 B 204) cosmiste en l'étude de l a  zone de Cavtwvo- 
Tripolitta,  domaine car@nat€ constammt niSritique du Tri-  B Ls f i n  de I'W 
c b e .  0ii trouvera : 

- l a  zonation biottratigraphiqrre dtablie pour la Cr6tac4 ssp&rieur (p. 44) 
e t  l a  zonation adopt6e pour le Paléocbe-Eoceaé (p. 48) e t  l e s  données 
s&diuntologiquras utili-s (p. 50) ; 

- 
\ - une €tu& des affleuzanwmtà selan rin plan s y s t b t i q u e  (p. 56) ; chqtie 

local iré  e s t  i l lus t r&e par des tableaux analytiques peraattant de re- 
constituer l e  dgtai l  des associatiwe'bbserv6es danr leur  contexte 84- 

\ 

&-taire, le texte t e  tamut  aux 6 l ~ t s  eseeatiels ; - upa wr d ' t n d l e  par firidas (p. 15,9-176) .; 
' - 

- an essai  rpnth6tiqw sur l e s  grmds traits Ba l'évolution. de l a  p l i ta -  '1 
forips car-boMtbe (p. 176181) ; - taae tentative de comparaisan de cet te  plate-forme P a l l a  des Sahamas ? 

(p. 183-191) ; - ttn b i l m  tectonique replaçant l a  zone &enai- ton cadre (p, 193-l9q), puis 
une intesprétation des structures observ&ecr (p. 203). 

- une dercription des aff leursaients signif i ca t i f s ,  Poatrmt l a  nzprpo- 
sitioai suivaite : roches effuripas, Lbpaa i t iwrosw ( h i s i e n - a  Worien), 
calcd.tds ndr i t iqws (Liu) ,  f lysch et wildflysch d'Sm .bock& f+fd\étieur - 

P .  

> L b o c h  @rieur , ; - rma c a p a ~ d ~  uoac ries wi ldf l~schs  coenus dans l a  psit3aia m' . * . 
i Pblopoanèse (p. 220) ; -/ 

. . , ' - G e  i n t e r p & t s t i a  rt cicim~~fac ~ a i a g t  de' I ~ I . ~ ~ M I . L I ; + ' ~ &  : 
coee dri bussh du PirrbQ-ûLoqos, de ' l 'upcauian liasipuai-du * 
r i t ique ad"J.orat, d'&rosfon& pal(5ocba e t  d'am stlcwztutatiQn .p&ooq \ 

*' ch SiPde-ûLoi16r rxtemte (p. 226-227). , . 
* .  

rb - lhw Cixquihe Paxti* dvrpras l a  bfbliagraphb, les fljrmhs dBpos6s au ' .  
mmrs 4. 1'0limaie6 a t  tha lSSb$blPa 4ms las sates *xternss {p. 231-243). Les , < \  

. 
cauCa.s rh p.6r.gs ai Flysah, plos ,  pfieke. a l'Ti qa' i 1 ' ~  du Oavrovo-Tripoli: I - . -  

I .  

le 16.r de ntbsidence 
= ,  

\ . t t a  (p, 2343 4 ~ 1 i  Ir g r o p s a i o n  d' 
# .rEm le Qb. -dm. (P. 243). . ' ,  - . . ,  i 
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- G s i r i r  m i e    si*^ .i i'it- &a .0i du ~n8ia-ol- ,O. D(FIL>I., - " - 1  . - 
- .  *&&a d'tata +11Ebatu$ioa ~ ~ l s t v n t  pélagiqae du T$iar ar C + t . d  ~ r r u ,  t ,., 

patr -' QU ozr. ffy.ctr pcl&,-++h- Oa aoumxa t , a 

-,  - la *meriprion da 5 coopes contktws jusrifimat le dhowpqge &. B, . = - ., 
ria rirr $ uws de valeur $gnbr&le (p. 259-2%0) ; 

-. - 1 9 ~ l m  C a  - 6 cari.. et qm e&w .tul luar aipif i o a t i o i  : B(tridqo '- 
.. d , t r imiqua (p, 28?), Calcaires d@ D t b s  (hirr @rha.-Liu, PF 
jl W i o l a r i t a s  ( D o m e r d m  &a ~dt.c~ a ~ r f r w r ,  p. 327). Calcr in8  I C ~  - - ' - 
R . '  

phquet ts r  ,(Crii5-àc6 mp8~iaar, 9. 345). Wuches-de hiaa%e au F l y d ' ;  
I ribl.ortrichtita-Palhc&w ~ . p  *, p. 3549, ~lyr 'cb  (p. 361) ; - 1 *- ci. 



- rm essai air lS6mburi& pal~ographique au h i n e  L la luik+ de 
deztnLa$s Mbliograp>tiiques r6cenanent acquieaa sur la constitution de- sa \ 
marge orientalel (p. 38?) -; 

l- Mie descWiption aQ8 -d&mcturea, proposée, au long d'un ' parcours contirni, 
( &a .-bf.l~m dra- bBoeme"t5onu (gl' WI ) et un qwai eur la genkst ckrâ 

t . .  - stmct~tes pindiquai (p. 434). 
i '> 

..a - IInq-4iepti3k1m Partie (p. 441) raapitule la sueceasion des ptrétmnènes tectono- ' 

sedimentrire& gré arralyspsés, , dans le' cmtute $S&rfi. 

tb oyeuulerr encore r ~ t ~  liste des fi&ires (p. 461) et une table da8 &tiares du volu- 
-.. '1 (p., 467). 1 

1 
> 

. . , v -  .. / - ,-, ,  , \ 

ta voluaa -II pdsante trais kanexcs, la Bibliographie, des bdrs r  et d.es planches. - 

- ~ ' k x e  A réunit les d d e s  micropaléontologiques utilisées pour 1 'analyse . 
$u dorsgiae 49 Gavrovo-Tripolitea ; on tente d'approcher le sigqification p,a- 
1804$ologique et la fiabilite stratigraphique der organismes au travers de ' 

leurs relations avec les 8iSdiments. 

- L'Atidexe B (p. 537) consiste en une tentative de caractérisation des sections 
de G b b t r u ~ ~ , ~ ~ ,  uti1isQes pour la datation des sédiments du CrétacB supéri- 
eur du Pinde-ûlapos. 

L celui de6 Eell&nides. I 
fhse ~ibliographie sera trmv€e p. 619, suivie d'une liste des figures- (p. 641), 

d'Index des organimes benthouique's (p. 643) et planctoniques (p. 647), d'une Table des 
madères (p. 649) et d'un jeu .de 10 pleacheo photographiques. 
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:. LA CHAINE HELLENIQU 
2. , ", - 1.k3 a Il est  classique, depuis Kober (1929). de distinguer les  Hel 1 Cnidas correspondant aux 

. ''?' chatnes du t e r r i t o i r e  Grec e t  d'une grande pa r t i e  du t e r r i t o i r e  Albanais, des Dinaridss 
comprenant les chalnes de You oslavie e t  de l 1 e x t r k r  N de l 'Albanie, de pa r t  e t  d'autre -.:- de l a  celebre l igne de Scutarf-~ec, accident superpose ti un t r a i t  pileoghgraphique ancien, ;s2$34 11 para l t  cependant, d l a  luniere dlt!tudes reCentes que l e  plan d'organisation du 'dtsposi- $:?g; tif ne se trouve pas fondamentaletnent m d i  f i €  au passage de cette l igne, s i  bien q u ' i l  es t  

. possible d'admettre avec Aubouin (in Dercourt e t  coll., 1977), qu'une iiICAie e n t i t e  ( les  D i -  
::?* narider s.1.) se poursuit depuis l e  N de l a  Yougoslavie jusqu' l  l a  transversale dlIsparta 

en Asie Mineure, comprenant les Dinarides S.S., l es  W l l ~ n i d e s ,  1 'Arc EgOen e t  l e  Taurus 
Lycien ( f ig .  1). 

Notre dtude porte sur une pa r t i e  externe de l a  divfsion Hellenique de ce vaste ensettr 
ble. On ne manquera pas de rechercher au lo in,  l e  moment venu, l e  devenir des ensembles se- 
dimentaires qui seront examines en deta i l  i c i ,  mais il convient pour l 'irrstant de pdsen- ?:.% t e r  l e  "plan d'organisationn discernable en Grace continentale e t  Peloponn&se ; nous y f* 

$&:* ja , rons par l a  su i te  rëffirence. 
- 

1. - LES D I V I S I O N S  PALEOGEOGRAPHIQUES : LES ZONES ISdPIQUES 1 



. - A )  LN 20HB E31[IZ"RaGS AU , 
/ 

On consultera l a  f i  ure 2 pour csnnattre l a  constitution des series e t  l a  figure 3 - 5 f pou? ltorganisaticsn du d sposit if  teetanique. On n'#roquera pas pour l 'instant des séries 
L 

p de type "trrhn~i tiannd", filrpsrtantas par* leur slgnlfication mis peu deVelopp&es en volu- 
me, g u i d  sawurnt examin6as le'laoi~ent venu. 

I < 

i r 



2) Z0117P: z'i?mww \ 

on d6si ne sous-ci mi, &puis Auûouin (1959)~ l e  domine d ' a f f l e u m n r  i e  piur oc- . 

II cidental du i s p o ~ i t i f ,  afflburant dans las t l es  Ioniennes : Paxos', Lefkas, C-halente e t  
Zanthe, Cette temino1 ogie est probablement susceptible de renmniaaignts puisque, sur 1 a 
base ,da une amparaison des facies de 1 'Eoche, les g4ttlogues ds. IGRS-IFP (1966) admettant 
l a  pdsmce de l a  zone Apulienne a Zanthe. 

La zone Prhpulienne pr i lwnterai t  (d8apr& dn &n&es de sandage) au-dessus * d ' , ~  
serie l iasique Qondc d'alternance de calcaires, de dolomies e t  evaporitesn des f a m t t o n s  
comparables 4 ce l l i s  de l a  zone Ionienne puisque c'est l a  même terminologie l i t b d t r b t i g r  
phique qu'ut i l isent dans les  deux zoner les giiolagues de IGREIFP (1966, p. 23, f ige 4). 
On n'a cependaht pas @te en mesure de construire une colonne reprbsentative sur l a  f igur 
2 en rsison de l'absence de données relat ives aux puissances des séâiments ( m s u l t e r .  B. 
1971). 

On retiendra que l a  sédimentation carbonaae sa poursuit au murs de 1'0ljgo~ene (' 
caires m ic roû~h iques  organogenes) e t  que âes marnas e t  gras organogbnes" caracterisen 
l e  Mioche. 

Ces s@rtes sont chevauchées par   elles de l a  zone Ionienne, plus orikntale. 

' .  3) rn J23iv- 

Une courte part ie âeuxi&e partte) de 1 'étude qui s u i t  sera- &nsacrde a cet I dtdjaanb 8 notre prlnc pal domine dlinM*t. D'abord (au Trias), riiege d'uns SM 
t ion  avaparit i ua. puis du développement de facies carbonat6.s ndiritiques (Lias), ce W i m  d csjnalt une s iw ta t i cwr  p0tagique, ess«rtlellenrent carbemwe (sç~as%olrm@nt siliçe-) 
du lfuratstqua mym 4 l a  f i n  de 1 'Eoche ; à$ aat6riairx icsdmml%s p m w n l :  des #minsr; ,- 

nbr i  tique& 'adjacents s'y trouvent entratn8s 8 pa r t i r  du '%nonien s u p ê r 4 m P j j i ~  O a 1 'm- 
m h l s s i l ~ t  p p  1. flysch, vers l a  base à l '01 igocëne (vofp k ibwin,  1959 ; IG~~!IPP, . , 

&966 ; B. P., 1wq. 
011 m t r l b e n  I d n t r e r  que cette iw peu$ M r e  l a  

' f 
* 

i?J m am- 

, - 

* .h  ., . 

. , . , .  . ,  , 
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t&n-~albcèn;, jusque vers la fin de 1'Eocène. C'est egalement le  domaine dont lp signifi 
cation est la plus douteuse : c m e  s'interrogeait J. Aubwin (Ljvret-guide de la "Réunion 
extraordinaire des Sociétes geologiques de France e t  de Grèce", 1976) , "le Pinde est-il 

_ une  différenciation duprecontinent apulien, ou est-il dejà l'océan fondamental, ou enfin 
une mer marginale ?". 

Les zones suivantes 1 ui sont tectoniquement superposées. 

5 )  ZONE DU PARNASSE 

L'essentiel de nos connaissances est dQ à Celet, 1962 (voir encore, Cglet, 1979 ; C 
1979 ; Schwan, 1978). Il s'agit d'une série de carbonates neritiques deposés du Tr 

supérieur, puis de calcaires pélagiques du Campanien4daastrichtien,, cwronn6s d 
ges à ,faune paleocène que surmonte un Flysch eocène. Quatre épisodes d'émersion 

t discernables ; les trois premiers, bauxitoghes, se placent entre le Dogger e t  le  Cr6 
supérieur ; le  dernier, plus discret et  plus localise se situe a l a  limite des calcai 

cretaces et des pel i tes pal'eocènes. 
ine n'est pas sans poser un redoutable problkne paléogeographique. On np .lui 

effet pas d'équivalent en Peloponnèse et  dans l'Arc Egéen, ni au N de la Grèce, 
u Sperkhios : t o u t  récement encore, ni J. Ferrière en Othrys, n i  Jaeger (1979), 

(1979) n ' o n t  retrouve sa trace à 1'W de la Thessalie. On Bvoquera p!ùs longue- 
question dans la Sixi&ne Partie. 

6) ZONE BEOTIEUNE 

stence d 'un important domine de Flysch (tithonique) Bocrétacé, le Flysch Beotien 
Clément, 1971) t a n t  à 1 ' E  du Massif parnassien qu'au N du Sperkhios (chevauchant 
t les sédiments pindiques) a conduit Celet e t  coll. (1976) a définir une zone 
' 8  l a  jonction entre les zones internes tectanisees avant le Cretac6 .superiwr 

- e t  les zones externes". Dans la mesure oil ce Flysch n'est pas reconnu discordant, i l  ~igha- 
le certafnenient pour nous une zone externe ; pourtant la nature variable de son substratum- 

r témoignage d'une preparation tectonique a la reception des sediments dCltritS- 
gnalera par ailleurs 1 'existence de formations arenacees (trop 

er le nom de Flysch) dBs le Berriasien dans le danaine pfndique 
t la recente decouverte (Jaeger, 1979) d 'un passage normal du F1 

cal a i r e s  d'bge cretace supérieùr du Thimiama (d'affini tes pindiques) à 1 ' 
lie. Il y a dorlc sans doute un problhe de limite : à partir de quel momen 
tien est-il assez important pour donner son nom à son substratum - e t  aux 
mnbantks ? On devra aborder ces questions dans la Sixième Partie ; soulig 
der .se ,trouver confronte à des questions de nanenclature signale l'approch 
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$&'=d) LES i?DzOa ImR1BBS F 
- 

I sd 1 - 
Ces zones, dont une esquisse des a f f l e t lmnts  actuels est dulmdQ i n  krc0air-t et mil,, 

' 1977 (flg. 1, p. 72), n'ont plus 'rien en comnun yvec celles gui nous a w t  ; Fm ho- 

fond situe a 1 
r - 

r , . bl Zone PgWodarrrr*, 

. . .. . . .  



' , 

e i t  b$iniireknt  dlscordint.rw les diwkes ioes  isopigues de "prniibm . La transgrq!ssion est parfois d'age cr4tacb inf4rielir (4 partir. de 1 'Ap- 
rétpce sudriwr est le plus souvent repr6smtC par des carbona$es, Mritiques 

plélagiqust, uivf s d'un Flysch sppamlsoant a murs du Criotace ternhsl-PsL 
onrMuence âe bau 5 wiers~iilents ind@pendantS du dispositif ant:érieur, l a  nouvelle 
@hie est indllpendantx de la pi.6cMente. 

cette ppléogeographie- n'est peut-être pas -en toute rigueur la deuxih. On cqnnht t 
en Hfc t  les tracas d'une paléogdographie i n  ire, caractilrisée par- des fomticms 
%du ~urassique'terniinal discordhntes sur un ens Mtamrphique. Elle est trop dis@*te 
p a r  @90fi  s'en préoccupe longuement ici. 

. . 
II. - LES DIVISIONS TECTONIQUES ' 

veqaujoupd' hui. - 

, Cette nomenclature privil6 ie manifestement les zones internes. Pour un observateur 
siWC dans' les zones externes, !lWpe (les &tapes) tectonique(s) est (sont) contenporai- 
ne(s) de 1 a Tardi tectonique des zones internes. La Tardi tectonique, homoaxiale par rapnort 

la  Tectonique, comne le souligne Aubouin, en est donc le developpement amarament cont 
nu vers 1 'exterieur. Il n'y a donc pas lieu de distinguer aussi fondamentalement Tectont- 
que-Tàrdi tectonique que 1 'on distingue de cet ensemble Pal Qtectonlque et Neotectonique ; 

ntera de contribuer & le montrer. 

1 PALEOTECTOBIQVE grwP*n 1- ' t ,  4 .  

", ; j*-&$$.$,#; .! 5 -* W?'G r r ,  A$ R. &&fi - rr& 2.L 8,- ,Ici . Id * ,,a ' c - i f $y ,  , + . L  
i. i 

sont affectees les zones oû 1 'on raphie(s) distinc- .A k: 
ce1 1 e du CrCtacC sup&rieur, c' est-&-di re 1 es zones Mal iaque, PB1 agoni enne, Varôa- 

r i e m ,  et  SIPrbo-macedoni enne. Les deux phases de dlfomtions responsabl es de ces d i  fferen- 
ciations seraient d' lge "anté-ti th iqueH et 'Cocrétac€ teminal (ante-albeaptien) * selon, .-$%* 

J. Mercier et ses collaborateurs (Vergely, 4n Dcrcourt e t  col1 . , 1977, p. 31). -PT&& i, i 
, Les bauxites parnassiennes (B 2-8 3) et les Flyschs externes prOcoces (Flysch Btoti-en 
et "Premier Flysch" du Pinde-Olonos) ~pr4hentent de vraisemblables Bchos de ces deux pha- 

, ses. \ 

A-in (1974) distingue de' ce! point da vue ; \ I  - un enrwle wkrne, en situation-d'autochtone relatif, conportant : la zone 
dtApÜlie, l& zone Ionienna, la z w  ekr Gavmvo ; - un ensrbla. inteme, en situation dtillobitme ab;olu dont le f i o n t  comrpon- 
d r q i t a s e l ~ i  delanappepindique. . 

. . 
11 s 'agikit  &a effets tr mphrst e i q w n  ctes idro, datant de la  f i n  de . 

1 'Eoebe, Cette phase serait préc&d&, selgn ,d. Mercier at4 &ps collaboratmirs , de w v e  
\ : mnt$ ddllls6, "probable palCacëne (anW1.wvarslm)* d.f d'Il@' .psobable intra-1 utetim (an* 

1 ut&$Sen ' i raur) * . , .  y 

6 A 



* 
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Ces phases antérieures à l a  phase tectonique p m p n r n t  d i t e  pourraient trouver l eu r  - 
traduction, dans les flyschs qui ,_aux alentours de l a  l i m i t e  crétacée-pal&océne ,envahissent - 
1 ' e n s d l e  des doasaines plus internes que l a  zone de GavroybTripoli tzab salon des mo4al i- - . 
tes que 1 'on q n t e r a  d'approcher p e  l a  suite. L@ zone de Gavrovo-Tripolitta mbnie sailble en 
porter l a  trace puisque l 'on discernera une-notable mdi f i ca t ton  de son Cmportenrgnt au 
cours du Paléoche e t  un #pisode bauxitog&e intra-#@cène niayen. 

- - 4  

cl' TARLl~~O11TIQUE 

11 s 'ag i t  du dCve10ppement~post-gocene, dans 1 es zones plus ,externes que l e  Pinde-Olo- 
nos, de l a  phase tectonique proprement dite, coiirae en témoigne l a  ,cotncidence des direct jons 
des structures tèrminales dans 1 es zones internes e t  des structures récentes dans. les  zones 
externes. 

Les recouvrements au sein de l'"ensemble externen en résulteront (nous en traitebons 
par l a  sui te), a ins i  qu'une sér ie de bassins molassiquas -de v a l w r  syncl irzal b s ~ ~ ~ g _  
aux dotaaines internes structurlIs. 

Dans ce cadre nous importe par t icu l  ierement l e  'Bassin Albano-Thessal ien" (Bourcart, 
1922) ou " $ i l  lon &O-hel 18niquen (Brunn, 1956) , développé depuis 1 'Albanie jusqu'à proXi- . 

m i t e  du massif parnassien, Sur un substratun hCterogene (Nappe des Ophiolites e t  sa couver- 
ture cr#tacée, nysch pindique p l issé  vers 1 ' W  ; Ophiolites e t  leur couverture, marbres pg- 
lagoniens a 1'E) ,. s'est déposée une série détr i t ique puissante de plusieurs (environ 14) 
miT1 Sers de ni, de 1 'Eocene supérieur à 1 'Helvétien. On trouvera l e  dé ta i l  de 1 'analyse @ . 
diverses fornations qui ta constituent in Desprairies (1977), précisant l es  travaux de - 
Brunn (1956). 11 inporte i c i  de ten i r  conpte des* informations re lat ives à l a  tectogén8se 
des formattons environnantes. • . -.->. .- -., 

,y* 
r :Y Z.".J."& - La formation de Kranis témoigne d'une transgression précoce e t  1 imitée, r u  >GL.4 cours de 1 'Eocène supérieur (Bizon e t  col1 . , 1968). E l l e  sera i t  "anterieure à l a  miss en $ ;  

place f i na le  des structures tangentielles (chevauchement du Flysch du Pinde par l a  nappe 'f'd 

- .  des roches vertes subp€!lagoniennes)" ; "dans sa majeure pa r t i e  synchroneet syntectxbnique , 
des'séries du Pindeu (Desprairies, 1977, p. 136, p. 154). 

'. . - Ca f o m t i o n  d 'Heptakhorion , d'age 01 igocène, "recouvre en discordance l a  f o r  - 

nation de Krania e t  transgresse sur les roches vertes ou l e  Flysch du P i ~ d e , ~ u s - $ % c e n t n  
(Despr'airies, 1977, p. 137). 

Une tres é t ro i te  "fourchette" se trouve a ins i -  d@limitée pour l'dge de l a  premi6ret.tec- 
tonS'satton des series du Pinde-Olonos, dont on-sa i t  que l e  Flysch r a n f e m  des faunes de 
1 'focfine superieur (Blondeau, in Desprairies, 1977, p. 116). Il s'ag i t  au miftk d'une fn-- 

- - f~n i tg t ien  valable pour l es  par t ies internes de cet te zone, scellees dor@nav+rct.,varç 1 '&r;-- , . 
ri&re. - 

- 
I I I ,  - LES DIVISIONS AûûPTEES , , 

' l  Le& dau synt- de d iv is ion p récddami t  exposé3 ne coïncfdcnt 'pas. Un+ p4t%fe ' -g 
l e m n t  des- zones isopiques externes correspond à 1 'ensemble tectonique axt-Qrpe, 1 'autrr - - 
par t te  appartient a l 'etismble tettonique interrrél. La d iv is ion  Wctonique es t  sans dow$p ,. 
l a  plus a ~ t i f i c i e l l e  a t  l a  large a'llochtionîe de l a  zone de Gavroro-Tripalitza.swP la %%me - 

9 Im4enne, dont cm t r a t te ra  plus lain, contribue l e  swl igner, 
. I 

Par a i  1 leurs, 1 'apparente mu1 t i p l  i c i  t i  der phases pali5otect6nfques came, sans amrc, 
- \ '  il la  non-cohcidence de$ f ~ o n t s  de di5Pomtions avec les l i a i t e s  p'alBog@ugraphjques rendeMe 

. tras d i f f i c i l e ,  dans l a  pratique, l a  d is t inc t ion  ç lassi  ue entre zonas internes et n t ~  
entmws. $1 sera i t  sans doute p u t  de de f a i r e  r é  ? drence exclust@ au d ispajs l t i fpa--  . 

, l$@g&ographique pMc6dant les dt!fomatiorts pal&otectoniques, c'est-&-dire 8 celui. du TPiw- . - 
Jurassique. Dans. cette optique, on dist inguerait  :- - .  

I 



1 - 
A I  Z(MPES EXT~&E?S fa sens e t d o $ )  >. 

' te.s&ra#ent  les  z o w .  gui part ic iperant 'a une vaste plate-forme carbmatée t r i a s i c o l  
l iasique, situ&> a 1 '1J du bassin. du Pihde-Olonos. La d'lff@renc.tation f i n i 1  ias-ique du bas- 
s3n- Ionien permettra d'y distinguer, vers 1 '+i le' d a i n e  Preapulien e t  vers 1 'E l a  piate- 

' fbnq #p Ga~rovo-Trip01 Q tza. On t r a i t e r a  i c i  essentiel la ten t  de cet te dern i l re  zone, non 
- sans ckr.ckkr ses ;relation$ avec. 'ia zone fortienne ; On mntrera  Quatr ibe Part ie) que - - 

' . 1 'Uni te, du, Megdkovas téiaoigne d' une mrge  or ienta le de 1 a p l  ate- ! oraie de Gavrovo-Trip01 i tza. 
. . < 

/ - BI - Z Q ~ S  . ,  .INIIER~DZAZRES 

11. s 'ag i ra i t  des zones coapri&ds entre l a  p lateforme occidentale (externe) e t  l a  
plat&-fornie Pëjagonienne (interne), au Trias-Jurassique. Leur s igni f icat ions au Trias-Lias 

- peut Btre variée (on y trouve des hauts-fonds e t  des bassins), mais e l l es  prendront l e u r , '  
un i t e  au cours du Jurassique moyen e t  supCrieur lorsqu'el les seront des par t ies d'un vaste 

' bassfq rad"j7artéique-; e l les  pourront etre affettges en t o t a l i t g  ou en pa r t i e  par une ou 
+I\fiatcirm pM18m pal&tQstontm at  inCrnP I t s . ~ m &  -4mkmt~s-ds d W ~ m t i o n  porZcPant le 

- tWoignage ind i rec t  de ces mouvements : venues arénacées dans l es  bassins, hers ions bauxi- 
- .to@#nes sur les hauts-fonds. On y distingue l a  zone du Pinde-Olonos, l a  zone du Parnasse, 

-la rione @&tienne, e t  , la  zone Maliaque (cette derniiore demeurant l a  plus douteuse dans l a  
mesure @ l 'on  ne peut exclure qu 'e l le  ne s o i t  d.'origine ultra-pelagonienne). La zone du 
Ptnds-Otonos fera ,seule 1 'objet d'un développement ( S i x i h e  Partie). 

Eette notion recouvrirai t ,  en les  élargissant, ce l l e  de "domine miMian" reperv& 
par Blgnchet (1973) à l a  zone Bosniaque des Dinarides S.S. e t  ce l le  de "zone hellénique 
axlale* appliquée par8 Desprairies (1977), 1 1 'ensemble de l a  zone du Pinde-Olonos e t  à 1 a 

b$ - - \.- .*, ,.** zone Béotienne. 2 ,>*r-p; i' i 

.(&, 

" :** * 4 <t: ' -- , 
11 s 'ag i ra i t  du domaine de l a  p la  ienne, d i rec t  

, ou plusieurs, des phases pal éotectoni ns p l  us or ienta l  es, dénomnées globa- 
lemertt "Zone du Vardar" (e t  Massif Serbo-Macedonien ?). 

* *  I V .  - CONCLUSION . 
 essentiel de notre propos res twa  en marge des problhes les plus debattus 1 1 'heure 

actpelle, qui sont situés dans les "zones internes" ;- il n'est  qu'a consulter l a  re la t ion  
de l a  "Réunion extraordihaire en Grècey-des 'Sociétiés gc5ologiques.-de France e t  de Greçe (in 
Dercourt- e t  co l l  . , 1977 ;- in Fant inet ,  1977), pour apprecier 1 'ac'tuel mouvément d' idées 
qui s'y developpe. On trouvera en pa r t i cu l i e r  divers schémas dont , la confrontation s w l i -  
gne €i quel point  des interprétat ions divergentes sont actuellement-,possibles, tan t  sur 1-a 
s i tuat ion de (ou des) 1 'océan(s) fondamental ,'-que sur l a  posi t ion re la t i ve  or ig ine l le  des . .  I 

, L .* 
' d ivers ensembles. _II ~ 

- - 
- ' 

Curieusement pourtant, l'approche globale des questions re lat ives aux chalnes méditer- 
, raneennes (Biju-Duval e t  coll., 1977) montre que par leur  re la t i ve  simpl ic i té,  les  zones 

i n t ~ w i a i r e s  e t  externes peuvent fourn i r  des f i l s  conducteurs susceptibles d'aider au 
déroulement du complexe echeveau mediterranéen. Après exaiilen de deux d'entre el les, nous 

, les replacerons dans leur  cadre d'ensemble e t  chercherons a suivre l e  d i s p o s i t i f  ident i f ie ,  
aussi Foin'que posstble. 

l 
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CHAPITRE II : PREMIERE APPROCHE DU SECTEUR ETUDIE 

1. - APERCU HISTORIWE DE LA CONNAISSANCE DES ZONES EXTERNES s.1. DES HELLENIDES 

Il n'est pas u t i l e  de ci rés enter i c i  l e  dé ta i l  des tatonnements successifs jalonnant 
1 'h is to i re  de l a  découverte des zones externes, dont on effectuera une approche plus préci-  , 
se 8 propos des zones étudiées. On peut cependant en esquisser les  grands t r a i t s .  

Sans doute f a u t - i l  f a i r e  remonter 8 1833 " l 'an  4" des découvertes, marque par l a  pu- 
b l  i ca t ion  des résul tats  de 1 ' Expédition Sc'ientif ique de Morée, dont les géologues Bobl aye 
e t  V i r l e t  distinguèrent des sgries que, rétrospectivement, l ' on  peut a t t r ibuer  au Tr'Opoli- 
tza e t  au Pinde-Olonos (vo i r  analyse in Dercourt, 1964, p, 10-13). 

Le développement des recherches devait ensui t e  tarder ; a i ' exception des observations 
publiées en 1880 par Neumayr e t  une expédition autrichienne, il fau t  attendre l a  f i n  du 
siècle e t  Alfred Phi 1 ippson pour qu'apparaisse un schéma cohérent, fondé principalement sur 
des observations structurales, peu a peu a f f i né  entre 1890 e t  1898. On y retrouve une "zone 
Ionienne" (Préapulien e t  Gavrovo y sont inclus), une "zone du Pinde" (où l e  Pinde calcai re 
est  distingué des affleurements du Flysch or iental ,  mais dont l e  Flysch "occidental" cor- 
respond au Flysch & Synclinal dlEpire-Akarnanie, c'est-&dire au Flysch du Gavrovo e t  de 
zone Ionienne interne), une "zone de Grèce or ienta le moyennen oil sont distinguées l e s  sous- 
zones du Parnasse, de llOthrys, de l'Oeta, 

La premiére moi t ié  du vingt i-  s iecle est dominée par l a  stature de Car1 Renz, in fa-  
t igable explorateur de l a  Grèce continentale e t  pour une moindre pa r t  du Péloponnèse. Son . 

ouvrage posthume de 1955, e t  une carte au 1/500 000 (publies l a  niénie annee, en collabora- 
t i o n  avec 1. Paraskevaidi s e t  N. L ia t s i  kas) reprennent 1 'essentiel des résul t a t s  précéqem- 
ment exposés en plus de 150 cmnunications. Au del8 des innombrables donnéei d'ordre st ra*  
tigraphique, on se p l a i t  a reconnaftre dans son oeuvre un.schéma d'organisation assez' pro- 
che de celu i  qui est  adnis aujourd1 hui : Paxoszone (devenue Préapul ienne) , Adriatiscb-lo- - ' 
nische zone (devenue Ionienne) , Tripol i tzazone e t  "Gabrovokal kn (devenue Gavrovo-Trfb1-i- 
tza) , Dl onos-Pi ndoszone (devenue Pinde-O1 onos) , Parnass-kiona zone (devenuè Parnasse) , Ost- 
hel fenisché zone (çub-pél agonienne 1). . . en sont 7es d iv is ions occidentales (vo i r  reproduc- 
t i o n  d'un schha de 1940 in Brunn e t  coll., 1979, f ig .  I I I ) .  

Renz ne f u t  cependant pas seul 8 cqntribuer au développement des connaissances -asr Cours 
de ce demi-siéçle. On ne saurait  oubl ier L. Cayeux (lm) etablissant en 
ge du Pinde sur l e  Tr ipol  i tza, P. Négris (deux p p i i r e s  dace 
( t r o i s  prmières décennies du sit icle) attaches ii l a  découvert 
a 1 'aTf'leurement (Pal eozotque, Trias), M W  Bluiaenfhal (193.) auteur d'une 
des affleuranents du Pélaponnèse scptm$rianal, 3. de Lapparent (19341 
x i t e  du Klokova, D. -Kiskyras (193%) dtudiant Tes fossil'es du Pin'de-Olonos. 

Las deux premiéms décennies de l a  seconde mo 
mière g&nérationU moderne de geologues frangais do 
du t e r r i t o i r e  hellénique. Il n'est que de c i t e r  l es  nolm pour 
ta1 de cet te période. J.H. Brunn (1956), puis J. Aubouin (195 
de l a  Grèce continentale, J. Dercou* (1964) au N du Peloponn 
@réoccupés des zones internes, 1. Godfriaux (1965), J. Merci 
continentale- sont les  m W e s  d'oeuvre d'un schéma d'ensemb 
' toutes les  nouvel l es  recherches sont tr ibutaires, On n'oubl i e  

p r i  pclpe restée anonyme, 1 ' équipe des géologues de 1 ' IGRS-IFP 
egttlwnent in jus te  de ne pas associer 8 ces succes l es  rrrwss de 
de Mi: &t Blumeri_thal), L. Hottinger, M. Neunann, J.  Sigdl qu i - f i ien t ,  1 
paux d'un progrlSs stratigraphique indispensable a-ce lu i  des synthgses. 

Ces travaux synthdtiques ne sont cependant pas seuls a lors à contribu 
mnZ des connaissances, e t  1 'on assiste a une fl'oraison de pub1 icat ions da 
b i W  que ceux-ci dbploient 1 'essentiel de l eur  a c t i v i t é  dans les ,domaine$ 
1 'étude des formations récentes ; on c i t m ,  'parmi bep~cwp d 

. Bornovas (1961); pour l e s  zones P rhpu l  ienne e t  Io-'?nne, Ki 
et  Marangoudakis (1966) pour l a  zone Q! Pinde-Olon 
1 a zone de Gavrovo-Tripot i tza, ' . , _ .  
- -. ,, * I 
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f i c i e l  1-t ims que 1 ln 

' 

raneals qui dapuf s, qutnratirs 
rs, dm8 une i k t e m t i  
ire, on las c i tsra 4 I ' w c a s i m  

l 

II. - LE GAüRE 
i , ' ,  

>. I 
\ .  

On ne prësenttra I c i  qu'une erquir~e. e n ~ o n *  dmCvocattm subjecttm. L w*,bc - 
' 

'kkkr4yeqt Ics ouvra s sgtcialisés, les gutbks kmrist lqqts, QU las @O P $8 parco~rwas ; l a  igum 4 fourni t  1c d?koupl par Provinces (ibnest r r&@o d~snsanble. On pICacisera l e  nmmt 61 condfiiroat p a r t i c u l i i h s  nm. r@gtsns aixh -, 

d M s  en detail. .i . -  
Le mtre d« Mgions parcoun*s dolt  se situer.que1 part en ater an=. le polh â. 

Patras, su l e  golf@ de Corinth, S l a  l im i te  desquels, s'a Y fa i re  la m t a  Fsps bas . *  Rfori 
1 htf rlh, passage obl igi! du voyageur rabolu i ne pas vai r  en OrCce que las mi* Bu pasc 
d classiqm, quasi-absents de ces rdigions. I 





. . - .  

I ' axttdalfh oeci4enbld &, secteur de. 
couvra3t l a  par t ie  occidgntale cù sect 
$Our rit c i t e r  que las  grandes m o g r a  
p ~ c t u d l l e s  Sont 8 ctter. 

I .  - 
Las deux zones &tudi&er donnaient matiare a deux nonbgraphies thh$iqwes 

peu ou pas &pendantes l'une de l'autre, dont les  objets, supposés jttxtapses b 
t e  trouvent superposes par des effets tectoniques qu'on peut sch&mtiqueaent rapporter.4 
un charriage d'une sl lr ie sur l'autre. 

- La zone de Gavrovo-Trip01 ltza. autochtone re la t i f ,  a et@ etudice relbn-&u 
bandes oi.thogonales ; 1 'une meridienne correspond b 1 ' ensemble des affllourwnents rriirporth 
b l a  *&one'du Oarrovon depuis l a  6r8ce continentale moyenne gusqu'8 1 'extrainti t e  niéridiorta- 
l e  du PBIoponnBse, & 1 ' W  du f ront  de l a  nappe pindique ; 1 'autre correspond ii l a  l w g k i r  

- ', du "Tripo?itzaW affleurant en fenétre sous la-nappe pindique au N du P&lsponnèse,. 

A ldo-rigine c e n t r h  sur 1 'examen 
rester cantonnh. S'agissant de l a  zo 
possible da son évolution au cours des tssips Btai t n 
t ion  do tout épisode part icul ier.  S'agissant de l'Un 
miner son Trias et. son Lias, seuls t-ins de son h i  
ne du Pinde-Olonos, il ns6ta i t  pas possible de d a l i  
l 'cnsiabls des formations l a  repr"o~antant, .es Flys 
essai s~nthétfque ; on fera 1'446.t de leur tonnaiss 

- essenti rl lmant. 

1 8) LBLS CO~IOIYS" ïu)mRmw 





Les affleurements de la  zone du Pinde-Olonos étaient bien reconnus en P&loponn&se sep- 
tantricinal ; i ls  furent,prQcises au cours du dheloppement de te trbvafl en une s k i e  d'&- 
tudes (Diplhes dVEtudes Approfondies, Theses de Troisi'eme C cle) ~wncrétisées par la pq* 
blication de 4 coupures il 1/50 O00 (no 254 il 257, voir tig. r>),  Un constant al-ler-retour 
depuis ces r6gions vers celle de Grèce continentale allait me permettre de participer a 
leur realisatton et au lent deeryptage des forinations pindiques, plus complexes que ne le . 
laissaient prevoir les descriptions. 

Au laboratoire il  s'agissait d'asseoi rsur des bases aussi solides que possible la stra- 
tigraphie des'diverses formations rencontrées. Le CBnozoVque de la zone de Guvrovo-Tripoli- 
tza & t a i t  relativement bien connu ; je n'ai pas cru devoir approfondir ma connaissbnce de 
certains groupes importants a cette Bpwue, tels que les Alvéol ines ou les Qrthophragnines, 
ou les Foraminiferes planctoniques, non sans me constituer une documentation de base ut'ile 
ii l a  solution de problèmes simples. Je n'ai pas non plus approfondi les questions- relatives 
au Jurassique e t  au Cretaci inferieur de facies néritique, peu importants dans les aQf1eu- 
m n t s  Btudies. Divers spécialistes on t  bien voulu exminer les organisme du Trias, du 
Jurassique et du Crétace SnfBrieur de facies pélagique. 

,Je me suis en revanche penche avec attention sur les organismes -ForaminifBres princi- 
pal entent- du CrBtacé superieur, t an t  benthoniques que pl anctoniques qui abondent dans 1 es- 
reg1 ons étudiées et qu i  presentent 1 ' intéressante particul ari t& d ' i t re  d8terniinables sur le i 
terrain, 8 condition d'etre bien connus microscopiquement, donc de repr-enter -le vlri table 
lien entre le terrain et le laboratoire. 

- Tabtuçru dtaa8mb2age do8 coupurs8 de Za CaPtB d 1/40 000 de8 W o v f s  t~3&~ninds8 
&zns os knmidt. La mdzwkrt2on\ adopMe nt-t pus mm Zes doounont8 uff"t- . 
o ie t s  d o m t  mai8 e s t  rsprZse d'un d o m e n t  ptus wacrten, d Fori@o &ahen$ ot- 
fZdetZe. &FkZ&i88 f"euitk8 8 ~ ~ 5  OûîîîWe8 80U8 d a  ndR8 d$f fd~@8 : -k p k P d 6 ~ ,  
d t d  es t  Ze izan o f M e 2  rdocpnt, t e  swonâ (entre wrsnthdses) e s t  p l u s  &n : 
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A f a - h i t e  de c e t w  ln t rodu~t ion  gui  cmst i tue l a  P ~ i & e  Part ie du *a io i n ,  on M* 
- _smbp% .tes, sWas aparn~r@m~ hn- dnq part ies fbeuxi@ue a S i x l ê q  Part1 e) d& ~ 0 1 ~ ~ ' ~ s . '  , 

in%41 en fonction du dtvt loppgn~nt des zones consid$rèça W de l l int+PBt qq'on a .cru de- \ 

Mi's leur por-ter, e t  de natures tr8s diverses, chacune t ra i tan t  d'un ens-le de 'questians 
4W64 tment 3%es entre e l  les mais relativement jnd&p@ndanko des autres ; les relations 
$'en$&iblg - . apparattront -dans une derniare part ie. (-%ptienie Partie) . 

La rCr(e csrbonatCc ionienne (Oaix iae part ie)  fera llobJet d'un simple r rpp i l ,  u t i l e  
en C& . ~ u %  y t r k w e m  dees blbnentoi de cmpr&@nsion de l a  zona adjacen*, e t  & 1 'e?sgnr- 
b l e  atspasitiif. 

t'@amen de l a  serie carboaiatdle de Gavrovo-Tripolitta (TroisileRoe Partie) sera large- 
ment d4velopp4. Les fondensents historiques e t  tgghniques seront d ' ab rd  analys&, dont tm 
a ûiepmdant dû extraire l a  trop LoTuntineuse analyse pal6ontologique, rejet6e en Annexe ( A ) b  

' L'andlyfe systhptique des a f f l euments  de GWe aurait  pour su1 t e  logique- une comparai- 
sa? da ? ~ ~ v t ? ~ u t T o n  deelCe i c i  B ce l le  des "plate-fonnes adriatico~4géenneswi dont on a ce- - 
penent d&plhci? l e  developpm~nt en Annclxe C pr isqu ' i l  s 'ag i t  d'une Qtude bibliographique 
s ~ r I a ~ ~ e l l $  ROUS projetterons un regard non d&rrIr€ de pa r t i a l i t e  pàur proposer une hypothe- 
se simpl i f i c a t r i  ce. - 
court developpement introduisant B l a  par t ie  suivante. 

Les series detrit iques externes, couverture comune des ensables carbonatbs prdcie~ 
' denti, serunt examinées principalement au travers de l a  bibliographie (Çinquf&/ Psrtie). 

La comp~Chensian de leur 'histoire est en e f fe t  imltssocldblo de ce l le  des zones externes 
e t  de l 'h is to i re  f inale de l'ensainble de l a  chatne. 

Ca serie du Pinde-Olms, seule reprerenfant des zones intermëdiairer . sera t r a i  tee 
lw\$uea\ent ( S i x i W  Partie) ; on tentera de discerner les  caractêms de son 4volution d'8n- 
semble sur l a  base des donMes recueil1 ies  en Grêce conti nsntale dy S e t  au N du Pblopon?@- 
se. Le fondement palBontologique de l a  stratigraphie du Cretac(S supbiriwr est re jatb en 
Annexe B. 

-Une derni&- par t ie  (Septi- Partie) t r a l  tera de 1 ' ensenible des questions examin6es 
pr8cédemnent. en un essai de recmst i  tu t ion .synthdtlou$ de 1 'Bvolution pal eogCographipue - 

e t  structurale de ces zones. 
6 .  . -62 r ,  19. 

Des Annexes se trouveront en f i n  de volme. : .?':1:3:& 

- lei' Annexes A e t  0 t ra i teront  des &ntt&s pal Qantolqgiques u t i l  is&s idans l e  
danairie nCrftique (A) e t  dans l e  damine p&l*$que. (8) ; on les a &placées en ratsan de 
leur trop iinp~rtmt volune re la t i f  ; - 1 'Annexe C trai tera, au travers d. l a  b i b l i o ~ a p h i e ,  du drvr i i i r  Bir rsnir 6%- 
diIes au long des Dinaricies 1.1, ; 

, ~a ~ f b ~ i o q r r ~ h i ~ ,  d(J& abtxhnw gwrtant u, n k o m  de l a  relatfvm divenit4b ds su- 
. ., jets trait&$, $ara r k i t e  aq minimum. Ainsi, en ne e t t e ~  qu'extrptionnelle~nnt -..art pour 

des raisons trCls part icrr l i i rar-  las  publications d,@ autaur reprises dans un ~1~ syn- 
- thgtique u l t i r i w r  du RBbnt autwr, Ainsi, pwr deri Mgianr Bloign4es de c e l l t r  qrrf sont 

Cntudi'ass 4cj, -se de pub1 fgations portauses d' inFgnrratfons inpavÉantas, 
ailTguW dans bcs documqts ulMrirwirr, .ri6 s o m t  pg$- référensihr  : un ci tara $ ~ t ' n p l ~ ~ n ~  
16 nm -du. p m i e r  'sulaur dans le murs du tCtXW,. r(ff8mme m i l  llksimh, da m4hi .a  . 

.poqrtant à ce qu ' i l  n'y a i t  prs de d i f 9 i cu lM  I .ra%rmver 1 'origlne da l a  rBf4mm@, 
\ 
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Le t u t e  prgpracnt  d i t  (Prciii4re 8 Septième Partjes) sera i l l u s t r 4  d'un jeu d i  fipu- 
ras numéroths en une suite.continue ; chaque Annsxs compqrtera son propre Jeu dh f i$~m$, 
dont .la numérotation sera précedtk de l a  l e t t r e  maJuscule i den t i f i an t  l'AnnexC(A, B., C). 

On proposera des panoramas in t c rp r4 ta t i f s  (adaptCs de photographies) des cartes (Ra- 
cessairement simplifiees), des schémas de corrélations e t  des coupes analyt iq~ies dont l a  
presentation sera expl ic i tae au debut de chaque par t ie  e t  demeurera homogbne au cours du 
d6veloppment de celle-ci. La j u s t i f i c a t i o n  da l a  d ivers i té des modes de preseritation se - troirveAans l a  naturc variee des sédiments donc des peuplements e t  des typsls d'information$ 
susceptibles d ' en decou 1 ar. 

Le texte, conaie 1 es figures, comp~rtent des abr#viations. Ordi nairement, 1 es especes 
citees ne sont precedees -sauf en cas de confrrsion irreduct ible- que de l a  seule i n i t i a l e  
du genre auquel e l l es  sont attribuaes, lequel n'est t ranscr i t  qu'une fo i s  par rCgSon exa- 
mince ; les  genres de Foraminiféres planctoniques les plus fréquents font  1 'objet d'une 
symbolique propre : Gt. pour Gtobotnmoana, Gr. pour GZobmotaZia, Gg, pour Gtobiqe&?aa, 
Gk. ,pair GZobzgerirauti&rka, les autres @tant indiques en c l a i r  puis sous leur  seule i n i  t i b -  
l e  8 p a r t i r  de l a  deuxihe c i t a t i on  dans un milme chapitre. Sauf dans l e  cas de ç i ta t ion ,  
unique (generalament d'apres l a  b i b l  iographie) ou lorsqu 'une confusion est p o s t i  b l  e, an no 

a mentionnera j m a i s  l e  nom des auteurs dtesp8ces, qu'on trouvera dans' les Ann6kes A e t  PI, ' 

On trouvera enf in un jeu de 10 planches photographiques (nukf4rgt(k$ @n d i f f f r e s  m. 
iaz~ins) i l t u s t r a n t  en pa r t i cu l i e r  les  Annexes A e t  B. Le texte propranqt  d i t  y ferpl cepen- 
dant reference, dans l a  rubrique aFigurations se rapportant au Massifn concluant\chaqua 
Btude locale c m e ,  plus precisément, chaque f igure  analytique oQ 1 '#chanti l  lon phatiogra-1 . 
phi6 se $rouve s i tue (r4féwnce en c h i f f r e  r m a i n  suiv i  d'un nombre en c h i f f r e  arabe 4 . 
proxim4t8 du po in t  representatif de 1 'organi sme) . . 

La fonction de ces figures es t  de comporter 1 'essentiel des observations eY~~ct,uOes a ' 

diverses &chel lm e t  les interpr i l tat ions r b u l  tantes : on p w r r a  y retrouver l e  diktall ' ' 

chaque association en re la t ion  avec l e  sediment. Les diverses Bchelles adoptCes sont év, 1 
d-nt fonction de l a  n&cessité de rapporter une massa d' infomations variable a une s u r  

' face .@na8 : on pourra donc t rwver ,  selon l a  densi t a  des abaervations, un& w h e  c ~ k p  ' 

dCcrfte en plusiaiurs partfes did4chellrs d i f f8mnter ,  dont une w a  d'enpeiable sera-mandafit - 
bsujour*s praposh p4r l a  suZte, 

~ ; e ~ t e u r a a n c . o ~ t  sr,  i r  cammtatrr pannt (tn r&t* e x  &III- 
~ 6 t r  jwis s t g n f r i u t i f r .  n d'agpatsieidair rppmtic~, etutm p a r a r n t ~ ~  
,3~1crirhict lorsqu'el ta est  e i s e r a  wpfdement l a  ' I $ ~ a l @ i a  @qui ne peut , 
p%s tou'j~u-m atm t radul Jst'asp@ctmicrogré~#~ e n u ~ l i s a n t w t ~ t , -  
Sol or- .carkjui n-nt les (1959) et da bmM (X p 2). ion distIt1$ya&.-2 
cat&gcrr?t%$ de J i-thaclas la&e tQut e1Braant au m i n s  d&plac$ m', . ,  ' 

dif f l i tmt  dU SM-0 lu i  lentours, e t  dont 1 'me peut i!Tria $Cs- . 

tfww? és-isl~f du 11 Zast;~ taWt 4914mn2 pdsmta t r t  un facies pqq 
m&t: ibTla wre katuf des radiawntii, m m ~  OfBlilil t 'an!#+ 
proche i an dfwtura êa l'spprlIe%ton, Las orgrs 

olagiqm, sait en rafson ch 
*pr*lg;Pà@fqua lemnt wl a et Wa hns 19 Wta ; crnnc de@% 1 ' kAgortarca as* 
disla s m t  -#ml .tgn&t La part qua du *te f'dt donc place bux ssu 
utfl  isba wr' les aftclusîorrs, eu plus toin~.tnrro, et pwt Qonc ,Q 

- I'aiwaint dais figurao. 
\ 1 
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LA SERIE CARBONATEE DE LA ZONE IONIENNE 

On ne s 'a t ta rde ra  pas à 1 'étude de c e t t e  sér ie ,  développée du Tr ias  à 1 'Eocène supé- 
r i e u r ,  dont l a  connaissance e s t  essent ie l lement due aux travaux de Renz (1955), Aubouin 
(1959), IGRS-IFP (1966) e t  BP (1971). Il convient  cependant d'en rappor ter  l e s  caractères 
pr inc ipaux puisqu'on y f e r a  maintes a l l us ions  à propos de l a  zone adjacente (Gavrovo-Tri- 
p o l i t z a ) .  On t r a i t e r a  dans l a  Cinquième P a r t i e  des formations d é t r i t i q u e s  q u i  l a  surmon- 
tent .  

Largement développée à 1 ' W  de l a  Grèce cont inentale,  l a  zone apparaf t encore à 1 'angle 
NW du Péloponnèse ( f i g .  3). On s a i t  depuis quelques années que l a  sé r ie  des "Plat tenkalke" 
a f f l e u r a n t  en fenêtres sous l e  T r i p o l i t z a  du Péloponnèse mér id ional  ( f i g .  3) e t  peut -ê t re  
de Crète d o i t  l u i  ê t r e  rapportée ( v o i r  Bizon e t  c o l l . ,  1976). 

1. - STRATIGRAPHIE 

La f i gu re  2 (colonne 1) f o u r n i t  une vue d'ensemble de l a  succession 1 i t ho log ique  : 

- des formations évapor i t iques (anhydr i te,  se l  gemne) e t  des dolomies, connues à 
1 'af f leurement ( d i a p i r s )  corne en de nombreux sondages, sont rapportées au Tr ias  ; 

- l e s  "Calcaires de Pantokrator" correspondent à un puissant  ensemble de carbona- 
tes né r i t i ques ,  du T r ias  supér ieur (?)  - L ias  p.p. ; - l e s  "Calcaires de S in ia i s " ,  r i ches en Radiola i res,  représentera ient  l e  L i a s  
moyen (P l  iensbachien-Domérien) ; 

- l e s  "Schistes à Posidonies", ou localement un Ammoni tico-Rosso correspondent 
au L ias  supérieur-Dogger (Malm p. p. ) ; - l e s  "Calcaires de V ig la"  représentent  1 ' i n t e r v a l  1 e T i  thonique-Sénonien i nfé- 
r i e u r  ; i l s  sont  p a r f o i s  d iscordants sur  l e s  formations antér ieures.  11 s ' a g i t  de c a l c a i -  
res  c l a i r s  en minces bancs, r i c h e s  en faunes planctoniques (Calpionel les,  Radio la i res,  Glo- 
botruncanidés) ; des s i l e x  en l i t s  ou en rognons l e u r  sont  associés. On d i s t i ngue  loca le -  
ment une "zone s i l i c e u s e  supërieure"marquée pa r  des passées argi leuses ver tes  ou rouges, 
d'âge a l  bien-cénomanien ; 

- l e  "Sénonien supérieur" (Maast r ich t ien  compris) v o i t  s ' a j o u t e r  au même faciès 
des apports bréchiques carbonates ; 

- l e  Paléocène e t  1 'Eocène f o n t  s u i t e  au Crétacé sans notable changement de fa- 
ciès, b ien  que l e s  apports bréchiques puissent  p a r a î t r e  diminuer peu à peu d' importance 
après l e  Paléocène ; 

- l e  Flysch, d'âge ol igocène à sa base, f a i t  s u i t e  aux ca l ca i res  de 1'Eocène su- 
pé r ieu r  p a r  1 ' in termédia i re  d'une "zone de t r a n s i t i o n "  const i tuée de ca l ca i res  marneux e t  
de marnes. 

En résumé, une plate-forme carbonatée é t a b l i e  au cours du T r i a s  ? L i a s  p.p. f a i t  p l a -  
ce jusqu'à l a  f i n  de 1'Eocène à un domaine où se ma in t i en t  constamment une sédimentation 
pélagique essent ie l lement ca lca i re ,  accessoirement s i l i ceuse.  Le "Sénonien supérieur" e t  
l e  Paléocène-Eocène sont  addit ionnés des p rodu i t s  de des t ruc t i on  de domaines né r i  t i ques  
adjacents. 

II. - DIVISIONS PALEOGEOGRAPHIQUES 

La d i v i s i o n  l o n g i t u d i n a l e  de l a  zone en domaines in terne,  moyen e t  externe ( f i g .  I l ) ,  
é t a b l i e  p a r  Aubouin, a é t é  r e p r i s e  e t  p réc isée p a r  IGRS-IFP (1966). Essentiel lement fond& 
sur 1 ' importance des do lomi t isa t ions ,  des apports bréchiques addit ionnés e t  l a  r g p a r t l i i o n  
des sér ies  d é t r i t i q u e s  post-éocènes, c e t t e  d i v i s i o n  condui t  à i n d i v i d u a l i s e r  à 1 'E des af- 
f leurements actuel  s une "Zone Ionienne in te rne"  dont, p a r  del  à une "zone Ionienne moyenne" 





CHAPITRE II : LA ZONE IONIENNE INTERNE 

1. - ZONE IONIENNE INTERNE EN EPIRE (NW de l a  Grèce cont inentale) 

Les géologues de 1 'IGRS-IFP ont montré q u ' i l  y ava i t  l i e u  d ' a t t r i bue r  à ce t te  d i v i -  
sion les  sér ies const i tuant  1 ' a l  ignement des massifs du Xérovouni-Mi t s i  kel i -Nemerska a i ns i  
que l'ensemble de l a  masse de l ' o r i e n t a l  Tymphé ( f i g .  I l )  ; ce dern ier  n 'é tan t  pas a t t r i -  
buable à l a  "zone du Gavrovo", en raison de"1 'absence d'érosions, de discordances e t  de 
faciès rée l  lement récifaux". 

Pour nous en t e n i r  à l a  période Jurassique supérieurEocène terminal, on rappel lera  
l es  conclusions de IGRS-IFP (1966) : 

- l a  formation des Calcaires de Vigla es t  additionnée de microbrèches carbana- 
tées (Mi t s i  kél  i )  , prenant un p a r t i c u l i e r  développement dans l e  Tymphé où -corrélativement- 
l e  Sénonien i n f é r i e u r  es t  t r ès  puissant, r i che  en débr is de Rudistes, pa r f o i s  dolomit isé. 
Des témoins du peuplement autochtone (~Zobotmcncana) e t  du faciès o r i g i na l  ( s i 1  ex) sou1 i- 
gnent les  a f f i n i t é s  franchement ioniennes de cet te  sé r ie  ; - l e  "Sénonien supérieur" peut ê t r e  puissant (250 m au Xerovouni) mais se trouve 
relativement r é d u i t  vers 1 'E (100 m au Tymphé) où l es  brèches carbonatées sont pourtant 
p l  us importantes ; 

- 1 e Pal eocene-Eocène (Paléocène, Eocène i n f é r i e u r  e t  moyen, Eocène supgrieyr 
sont datés) es t  de puissance maximale (300 à 440 m) dans 1 'axe Xérovouni~Mi t s i  k é l i  , de 
p a r t  e t  d 'aut re  duquel on note de nets amincissements, en p a r t i c u l i e r  dans l e  Tymphé où 
pourtant les  fac iès bréchiques prédominent largement. Une discordance angulaire du Paléo- 
cène sur l e  Sénonien supérieur a é té  notée dans l e  Tymphé (IGRS-IFP, p. 92) ; - l e  Flysch s ' i n s t a l l e  par l ' i n te rméd ia i re  d'une sér ie  de marnes e t  ca lca i res ar-  
g i  1 eux, par fo is  in terca lés de gros bancs de brèches calcaires . 

En résumé, on adoptera les  conclusions des géologues de 1 ' IGRS-IFP qu i  p lacent l e  
Tymphé au passage de l a  zone Ionienne à c e l l e  du Gavrovo, en raison de 1 'abondance des n i -  
veaux s i  1 iceux, du caractère pélagique des faunes habi tue1 les,  de 1 ' abondance e t  .la grande 
t a i l l e  des éléments remaniés, des dolomit isat ions e t  des "slumping" observés dans 1 'Eocène. 

II. - SUR QUELQUES AFFLEUREMENTS D'AKARNANIE (SW de l a  Grèce cont inentale) 

On ne possède que peu de renseignements sur l es  sér ies a f f l eu ran t  en Akarnanie, où 
1 'on e s t  pourtant fondé à supposer l ' ex is tence  de d iv i s ions  de nature comparable à ce l l es  
dlEpire. Pour ten te r  de p a l l i e r  ce t te  lacune, j r a i  é tud ié  deux coupes dans l e s  aff leure- 
ments ioniens l e s  plus orientaux dlAkarnanie. 

A )  LA COUPE DE LEPENOU (ILEI ( f i  g. 6) 

Observée dans un rav i n  de d i r ec t i on  NW-SE s i t ué  à prox imi té  du v i l l a g e  de Lépanou 
(au NW dlAgrinion, f i g .  Il, marquée ILE) , l a  coupe montre 1 'ensemble des couches du Créta- 
cé terminal à 1 'Eocène supérieur, à 1 'exception de 1 'extrême sommet de l a  sé r i e  ca lca i re  : 

- a : 20 m. Calcaires clairs en petits bancs : biomicrites à organismes benthoniques - O r *  
b i to ides  sp . , &pha~ocllc~u~ rnacroporus , SideroZites caZd?rapoides- et pla&wxi,qvas 
-GZobotruncana (Gt. gr. s-&iarti, Gt. contusa) , Pithonelles- mêlés. Les organismes 
benthoniques, dépourvus de gangue mais souvent brisés peuvent être considérés comme 
des intraclastes. Les extraclastes (micrites à Miliolidés) sont rares et de petite 
taille (dimensions millimétriques). Age : maastrichtien ; 

- b : 50 m. Calcaires clairs en petits bancs et calcaires bréchiques en bancs plus 6pais 
(éléments de dimensions centimétriques, ou parfois décimétriqves, anguleux), rares 
niveaux à silex clairs. 
Alternance de biomicrites packstone à lithoclastes tr+s variés (extraclastes consti- 
tués de micrites fenestrées à "D2scorbis" et Ostracodes, ou à ooliteç, micrites à, 
AeoZisaccus, à CuneoZina, à Rudistes et Orbitoides ; intraclastes constitués de mi- 
crites à plancton paléocène) et bimicritas wackestone à orgsoisr -s p lanctoniqueo 
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la base, petites Globigerines B cachet paléoc8ne inférieur indubitable, puis dans 
la deuxième moitié, GZobOmtaZia anguleuses, dont Gr. pseudomedii) et benttiriniques , ~ 

(Orthophragmines). Age : pa1éocSne ; 

-'c : 100 m. Calcaires clairs en. petits bancs a fréquents silex en rognons et raraa niveaiur 
microbrbchiques. Biomicrites wackestone B plancton seul (Gg. , Gr. anguleuses), ou 
wacks tone-packstone B plancton et benthos (Orthophragmines , Nunmmriites , RZ~dloZim, % 

CuviZZierina). Les lithocl-aetes, rares et de petites tailles, peqven't être constituZls 
' de roches mésozoïques (micrites fenestrées à Udotéacées, micrite B CZypedna) ou terc 

. tiaires (micrites B plancton). Age : éocene inférieur 

.' - d : 40 m. Identique B*la division .c, mais de datation incertaine : les Cuvitzidna ont 
" 

" disparu alor4 que 'des! ~lobi~érinidés B test epais et grossièrema~t perf or6 (precédeai- 
* 

, l ,  : ,: ' ment apparus) pemient', coxrespondre 'a des GZobigerZnat7zeka (EocGne moyen) ou éveafud.~ 
lement à des Globïgêrines du tppe.de.@. 'senni. Age : éocène inf6ri-r ~t/ov moyen ; 

. . 
30 m.' Calcaires claii.s, dépourvu; de silex et dé lithoclastes. Biomicrites wack@(ltonp 
à plancton (Gg., Gr, anguleuses, EEantk6nines) ou bimicrites packstoue B plancton et 
benf hos mêles (Orthophragmines , hbmuZites, Fab-iama cassis) . Age : éocène moyen ; 
40 m (plus une 'dizaine de m non observés). Calcaires clairs canparrble* nn.pr6eé- 
dents ; des petits lithoclaetes réapparaissent (micritee fenastr8sr. micritaa 9.I 

plazrcton cénozoïque). Gr. cemazuZensis S. 1. apparaît dans les micrites wackea tone, 
alors que les Gr. anguleuses ont disparu. Chapnanim gaseinensis, puis GrargbotJekia 
sp. apparaissent,alors qu'a l'extrbe sanmet, des Gypsinidés, des Bryozoai~es et dee 
Mélobésiées deviennent abondants. Age : éoc8ne supérieur. - , 

r 

- L'Eocène in fer ieur  senble pouvoir Q t re  caracterisé par l a  presence de &vil- 
Zierina qui , au contrai re  des ~l véol ines (toujours rares) e t  des ~unniul  i tes, OU 'a fortdom 
des faunes mésozo7ques toujours prises dans une gangue, ne sont pas b r i s a s  e t  pBuvent pa- 
ra t  t r e  autochtones ou peu déplacées . - 

' \  - 1' Eocene moyen n'est pas franchement caracterisé. La pr ise  en conrid8ration de 
1 'apparit ion des Hantkénines (connues jt 1 'Eocbne moyen e t  supérieur) n 'est  a&uissible que 
dans l a  Riesure oü l ' o n  admet i c i  une agdimentation continue, ce qui n'est diiiemu\ti par, 6 b  
cun, f a i t  d'sbservation. 

, - L'Eocène supérieur est caractérise par Gr. ctavomtensis s.1. puis par Gvw- 
bomkia; 11 parat t  f o r t  peu épais, ce qui pourra i t  s'expliquer par 1 'existena. Cvtnl;uel le 
d'uee troncature âu soiirnet de l a  d r î e  calcaire, nun observable. . . 

On-remarqyera, pour 1 ' e n s d t e ,  que les s i l a  semblent l imitCs 8 1 'EoçBne8 i n f C ~ J e w  
(e t  moyen ? p.p.).  tes brechas calcaires ne sont d'importance natable qu'au- cour$ du PB* 
Iboèent! e t  l a  base de llEocène in fer ieur  ; les  bancs bréchiques ravinent-ordinairement Iel 
ntveaux pdlagiques e t  pdsentent 6 s  grmaclassements verticauk. On dyr4 noSb 11 var4b.f;B 
des. PaciGs m n l ê s  (jurassiques, c*tac&s) ,attr ibuables II, une plate-fo éri-tique (dt$rtt . 

nous étab'Tirons q u ' i l  s 'ag i t  de ce l le  de Gavroro-Tripolitta), &les & & w t s  $le fa-- 
c i b  pélrgfque, p6Mcontenporains des s M l m t s - M t e s  . - - !  

F i g ,  6. - AnaZyse d'une bBHe pZdoQBw e t  do& de Zcr sone I-?Csrme (@hrr*~ te p- 
omentat dfAkamanie ; situution m. 13, au W dtAgrinion -I@-i. Vo& * % d e  f*. 7. D e t a  sections de Gr. gseudanmmrdii du niveatt 12 eant figupder pze ZV 
i-2, canne W.iqU4 sur, Za figbcrcs. . - 
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B )  LA COUPE D 'AE!#LIKON (IMR) ( f  ig. 7 )  

Effectuée sur l e  f lanc  o r ien ta l  de 1 'un i té  a f f leu ran t  au N de Messolonghi, à 1 'E d'Ae- 
t o l i kon  (environs de Kato Retsina), cet te  coupe (s i tuée f i g .  11 - IMR) renseigne sur 1'Eo- 
cène moyen e t  supérieur. 

- a : 50 m. Calcaires clairs à rognons siliceux, rarement bréchiques. Biomicrites packsto- 
ne à fréquents mais petits lithoclastes (micrites à benthos ou plancton tertiaires, 
rares éléments crétacés) à plancton (Gr.  anguleuses, Hantkéaines) et benthos (rJummi- 
lites, Orthophragmiees, Alveolina, Fabiania) mêlés. Rares niveaux de bioslicrites wa- 
ckestone. Age : éocène moyen ; 

- b : 35 m (dont 20 m non observés). Biomicrites wackestone à plancton daminant (Gr.  eer- 
roazulensis S. 1.). Age : éocène supérieur ; 

- c : 85 m. Calcaires clairs en petits bancs et bancs bréchiques épais. Biomicrites pack- 
Stone à plancton (Globigérinidés à test épais, grossièrement perforé, Gr.  cerrpazu- 
Zensis S. 1 .) et benthos ( Orthophragmines, Nummulites, Chapnanina, Gvaybowskia sp. , 
Pe ZZatispira madaraszi ; Algues Mélobésiées et Bryozoaires en deux niveaux, dont 
l'un sonunital) mêlés ; lithoclastes de tailles et de naturesvariées (micrites fenes- 
trées à AeoZisaccus, ou à Ostracodes, ou à Cuneolina ; micrites à plancton tertiaire). 
Des passées de calcaires argileux deviennent peu à peu importantes vers le sosnnet ; 

- d : plusieurs dizaines de m. Alternance de marno-calcaires et de petits bancs calcaires 
(micrites mudstone) très pauvres en plancton (Globigerinidés) assurant le passage au 
Flysch. 

Concl usions 

L '  Eocène moyen e t  supérieur, bien datés, const i tuent un ensemble assez d i f f é r e n t  de 
ce lu i  qui  a é té  observé précédernent : 

- 1 ' Eocène moyen (vraisemblablement incomplet a sa base) es t  r i che  en io t rac las -  
tes (débris pénécontemporai ns à plancton) ; - 1 ' EocGne supérieur e s t  r i che  en ext rac l  astes, pa r f o i s  de grande t a i  11 e. C '  est  
probablement à ce seul phénomène -e t  ti sa cause première, c'est-à-dire l a  pos i t ion  de l a  
sér ie  dans l e  bassin- que semble devoir ê t r e  a t t r ibuée son epaisseur considerable (120 m), 
que l a  qua l i t é  des affleurements considérés ne semble pas permettre de met t re  au compte 
de c m p l  i ca t ions  tectoniques. 

III. - CONCLUSIONS 

On ne saura i t  t i r e r  de t r op  précises conclusions des données héttrogenes, fragmentai- 
res e t  en p a r t i e  contradictoires,  à notre disposi t ion. 

Il semble en p a r t i c u l i e r  d i f f i c i l e  d ' a t t r i bue r  precisément l es  séries dlAkarnani.e B 
l a  zone Ionienne moyenne ou interne, t an t  du po in t  de vue de l a  puissance des sidimenCs 

Fig. 7. - Analyse d'une série dt&e docane moyen e t  supdr ieu~ de Za aone Ionienne (ohaCnon 
l e  plus oriental dtAkamanie ; si tuat ion fig. 11, au N de Messolonghi -IMR-1. 4a 
présentation est.adaptde de ce t te  des figures de Za Trois.ième Partie, mais sùn- 
pl i f ide  : Zes sédiments sont tous de t e in t e  claire,  subtidaux e t  prlsentent un 
l iant  micr-itique, La colonne 3 reporte aux divisions du t ex te  ; la  colonne 4 cm- 
porte l ' indication de la  "texture" des sddiments selon la ten inologie  de Dunhm 
(1962) ; la  colonne 5-6 prdsente en son milieu une estimation de 7 'abondance re- 
la t ive  des fossi l e s  benthoniques e t  pZanctoniques f carrés blancs : bldment~ peu 
abondants ; carrds noirs : éldments dominants) e t  la répartit ion détaillde des 
organismes jugds s igni f ica t i f s .  



d'âge paléocène-éocène (200 à 300 m en zone Ionienne moyenne, cont re  300 à 440 m en zone 
Ionienne in terne)  que du p o i n t  de vue de 1 ' importance des apports bréchiques. Encore que 
ceux-ci paraissent  re la t ivement  r é d u i t s  en Akarnanie pa r  rappor t  à ce qu i  e s t  d é c r i t  dans 
l a  coupe de 1 'Arakthos, par exemple (Un i té  du Xérovouni). Cependant, il p a r a i t  d i f f i c i l e  
d'admettre qu 'ex i s te  en Akarnanie 1 'équ iva lent  de l a  s é r i e  du Tymphé, où sont déc r i t es  d' im- 
portantes brèches, t r è s  grossières, p a r f o i s  sous forme de "grosses barres à éléments cré-  
tacés remaniés" (IGRS-IFP, 1966, p. 105). 

Par a i  1 leurs ,  quelques enseignements d 'o rd re  général peuvent ê t r e  t i r é s  de 1 'ensemble 
des observations : 

- Le Paléocène se révè le  l e  p l u s  r i c h e  en fac iès  bréchiques provenant de l a  p l a -  
te-forme adjacente ; on y t rouvera  l a  conf i rmat ion  de mouvements dont 1 ' existence sera é ta-  
b l i e  sur  l a  plate-forme même à ce moment. 

- Les roches remaniées proviennent  d'une plate- forme carbonatée typique, r i c h e  
en f a c i è s  d'émersion, dont nous montrerons 1 'ex istence dans l e  Massi f  du Gavrovo. On recon- 
n a l t  en p a r t i c u l i e r  dès l e  Paléocène, des débr is  de fac iès  à Udotéacées, à ool i t e s  ou à 
O r b i t o l i n i d é s  antér ieurs  au Cénomanien e t  à 1 'Eocène i n f é r i e u r  des débr is  à CZypeina ju- 
r a s s i c a  ; c ' e s t  donc qu'en ce r ta ins  po in ts ,  au Paléocène-Eocène i n f é r i e u r ,  une p a r t i e  (bor-  
d i è r e  ?) de l a  plate-forme é t a i t  assez puissamment démantelée pour que l e  Crétacé -pourtant  
puissant-  a i t  é té  complètement érodé p a r  place. Les récurrences u l t é r i e u r e s  des ex t rac las-  
t es  s igna len t  que des af f leurements a l o r s  créés r e s t e n t  v i f s  au moins jusqu'à l a  f i n  de 
1 ' Eocène . 

- L'existence d ' i n t r a c l a s t e s ,  cer tes l i t h i f i é s ,  mais d'âge e t  de fac iës  compara- 
b l e  au sédiment en cours de dépôt, ind ique une constante m o b i l i t é  des fonds du bassin ou 
de sa marge. Ce t r a i t  e s t  soul igné pa r  l a  r é p a r t i t i o n  de ce r ta ins  organismes benthoniques : 
a i n s i  l e s  CuviZZierina, abondantes, ne se t rouvent  que dans l e s  sédiments compris en t re  l e  
Paléocène e t  1 'Eocène moyen datés ; a i n s i  l e s  AZvéoZina sont-e l  l e s  extrêmement ra res  (une 
seule observation) dans l e s  sédiments datés de 1 ' Eocène supérieur. 

- Enfin, on aura noté au cours de 1 'Eocène supérieur, l e  développement -de fac iès  
r i ches  en Algues Mél obésiées, Gypsi nidés, Bryozoai res  (apparemment peu ou pas déplacés) , 
q u i  marquent une c l a i r e  homogénéisation des cond i t ions  de sédimentation dans 1 'ensemble 
Ionien-Gavrovo-Trip01 i tza. 

En conclusion, s i  ce b r e f  examen permet de connaî t re l e s  conséquences "extér ieures" 
des phénomènes qu i  seront  examinés dans l a  zone de Gavrovo-Trip01 i tza, il n'apporte pas 
d'argument permettant de d i s c u t e r  précisément des r e l a t i o n s  s t ruc tu ra les  des deux zones en 
Akarnanie. L'absence d 'équ iva lent  de l a  s é r i e  du Tymphé n ' e s t  pas p l u s  étonnante en Akarna- 
n i e  qu'à l a  l a t i t u d e  du Massi f  du Gavrovo (des fac iès  ion iens sont c i t é s  dans l e s  sondages 
AY 1-2, s i t ués  f i g .  I I ) .  Cet te absence peut  t rouver  son e x p l i c a t i o n  s o i t  dans l 'hypoth6se 
d'une a l  lochton ie  de 1 a zone de Gavrovo-Trip01 i tza, s o i t  dans 1 'hypothèse d'une terminai  - 
son paléogéographique (ou p l u t ô t  d'un ensellement) de l a  zone de Gavrovo-Tr ipol i tza au n i -  
veau du Tymphé. L'analyse des f a c i è s  éocenes du Massi f  du Gavrovo nous permett ra d'envisa- 
ger ces deux p o s s i b i l i t é s ,  q u i  ne sont  d ' a i l l e u r s  nul lement exclusives 1 'une de 1 'autre. 
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LA ZONE DE GAVROVO-TRI P O L I T Z A  

1. - BILAN HISTORIQUE 

Notre p r o j e t  e s t  de p réc i se r  l a  s i g n i f i c a t i o n  de l a  zone de Gavrovo-Tripol i tza. S i  
l e  terme qu i  l a  désigne e s t  de c réa t i on  récente, l a  reconnaissance des o b j e t s  auxquels il 
se rapporte remonte aux premières exp lora t ions  géologiques e f f e c t u é s  dès 1 ' indépendance 
de l a  Grèce. 

Une image r é a l i s t e  de l ' é t a t  des connaissances à l ' o r é e  des-recherches menées de- 
pu i s  l a  seconde guerre mondiale e s t  f ou rn ie  par  l 'ouvrage posthume de Renz (1955). On 
reconnaît  a lo rs  une zone de T r i p o l i t z a ,  désignant l a  p l u p a r t  des af f leurements de car -  
bonates né r i t i ques  du Péloponnèse, Cythère, Crète e t  Rhodes, où 1 'on soupçonne l e  T r i a s  
( " ca l ca i res  à Gyroporel l es " )  e t  où 1 'on connat t l e  Jurassique supérieur (~Zadocorops is )  , 
l e  Crétacé (Rudistes) e t  1'Eocène (Nummulites, A lvéo l ines) ,  recouvert  par  l e  f l y s c h  ; l e  
"Gabrovokalk" e s t  t r a i t é  dans c e t t e  zone. De f a i t ,  ayant peu é tud ié  lui-même c e t t e  zone, 
Renz fonde pr inc ipalement son exposé sur l e s  t ravaux de Ph i l ippson (1890) q u i  demeure 
a l o r s  l e  m e i l l e u r  connaisseur de ces aff leurements. On d o i t  à c e t  auteur l a  première ten- 
t a t i v e  d 'ass im i la t i on  des aff leurements de Grèce cont inenta le  (Gavrovo, Klokova, Varasso- 
va) à ceux du Péloponnèse, b ien  que, curieusement, l e s  af f leurements de l a  région de Py- 
l o s  ("Pyloskal  k " )  a i e n t  é té  a t t r i b u é s  à l a  zone "adr ia t ico- ion ienne"  ( Ionienne).  On ne 
s a u r a i t  manquer de c i t e r  en o u t r e  Boblaye e t  V i r l e t  (1833), Neumayr (1880), Nêgris 
(1908), qui  f u r e n t  l e s  premiers à v i s i t e r  ces sér ies,  Blumenthal (1933) qu i  deva i t  l e s  
r e v o i r  au N du Péloponnèse e t  J. de Lapparent (1934) qu i  deva i t  découvr i r  l e s  bauxi tes 
du Klokova. 

Armé des techniques micropaléontologiques mises en oeuvre par L. Ho t t i nge r  e t  
M. Neumann, J. Aubouin deva i t  ê t re ,  d'abord seul, pu is  en compagnie de chercheur i  f ran-  
ç a i  s  également préoccupés de comprendre 1 'o rgan isa t ion  des Hel lénides, 1 e promoteur des 
découvertes cons t i t uan t  l e  fondement des recherches ac tue l  1 es. Analysant 1 a s é r i e  du 
Massi f  du Gavrovo, continuement n é r i t i q u e  du Jurassique supérieur à 1'Eocène supér ieur 
(Aubouin, 1959 ; Aubouin e t  Neumann, 1959), dont il connaît  l a  cont inuat ion  dans l e s  
Massifs du Klokova e t  du Varassova (Aubouin, Brunn e t  Celet,  1958), c e t  auteur es t  d 'a -  
bord légit imement réservé sur l a  quest ion de l ' a s s i m i l a t i o n  de ces sér ies  à ce l l es  de 
T r i p o l i t z a .  Il montre ensu i te  (Aubouin e t  Dercourt, 1963), q u ' i l  y  s toutes ra isons de 
d i s t i nguer  dans 1 ' a l  ignement mér id ien des massifs ca l ca i res  du Péloponnèse occidental  
(Pylos, Lapi thos, Skol i s )  une prolongat ion de c e l u i  de Grèce cont inenta le  (Klokova-Va- 
rassova e t  Gavrovo), cons t i t uan t  une "zone de Gavrovo" dont  l a  s é r i e  e s t  considérée 
comme iden t ique  à ce1 l e  de Tr ip01 i t za .  

Dans c e t t e  optique, Dercourt (1964) crée l e  terme de "Gavrovo-Tripol i tza", recon- 
naissant  a i n s i  1 ' u n i c i t é  de l a  zone à s i g n i f i c a t i o n  de haut-fond séparant l e  bassin 
Ion ien  à 1 ' W  du bassin Pindique à 1 'E. Faisant  l a  p a r t  des données h i s to r i ques ,  des 
f a i t s  acquis, suscept ib le  d ' u t i l i s a t i o n  nuancée, l e  te rne n ' a  pas connu l e  succès mér i -  
t é  ; probablement parce que chacun des cons t i t uan ts  e s t  l i é  à une l o c a l i s a t i o n  géogra- 
phique p a r t i c u l i e r e  e t  que ra res  sont l e s  auteurs dont 1 ' a c t i v i t é  (donc l e  langage) 
s 'é tend sur l 'ensemble des deux domaines. Je l e  considère pour ma p a r t  corne pa r fa i t e -  
ment adapté à l a  r é a l i t é  e t  t e n t e r a i  de l u i  donner un nouvel élan. 

Le b r e f  exposé précédant ne t i e n t  compte que des données r e l a t i v e s  à l a  s i g n i f i c a -  
t i o n  d'ensemble de 1 a s é r i e  de Gavrovo-Trip01 i tza. Depuis une quinzaine d'années, 1 es 
données de d é t a i l  se m u l t i p l i e n t ,  au f u r  e t  à mesure que se développent l e s  recherches 
e t  que s ' a f f i n e n t  l e s  méthodes d'étude. La micropaléontologie const i tue  ac tue l  lement 
1 'unique o u t i l  s t ra t i g raph ique  d ispon ib le  ; f a i r e  1 ' h i s t o r i q u e  récent  de l a  connaissan- 
ce de l a  zone rev iend ra i  t donc à f a i r e  1 ' h i s t o i r e  du développement des rechsrches mi-  
cropaléontologiques, nécessairement ponctuel l e s  e t  d isparates.  Les occasions ne manque- 
r o n t  pas d ' y  parvenir ,  s o i t  au cours des desc r ip t i ons  régionales,  s o i t  à 1 'examen de 
t e l  ou t e l  organisme. 



II. - SUR LES ZONATIONS ADOPTEES 
Toute (bio)zonation est évidement tri butaire du type d'organismes sur lesquels el le 

se trouve fondée, sur le degré de connaissance qu'on en possède et sur la conception qu'- 
on se fait de chacun d'eux. Un bilan de ces éléments est donc indispensable, dont la pla- 
ce naturelle se trouve en ces lignes ; sa longueur constituerait pourtant une parenthèse 
trop importante dans le cours du développement de l'objet principal de ce travail. On a 
rejeté en annexe A cette présentation, pourtant jugée fondamentale ; on y trouvera les ba- 
ses paléontologiques de ce travail, assorties de commentaires sur la "fiabil ité" strati- 
graphique des organismes utilisés, considérée au travers de leurs relations avec les mi- 
lieux, déductibles du faciès. 

Etant donc admis que le fondement paléontologique scit posé, demeure le problème de 
la référence au temps, ou si l'on veut du langage stratigraphique utilisé. 

On admettra ici que,. le seul instrument permettant d'approcher le déroulement conti- 
nu du temps étant fourni par 1 'évolution biologique, la notion de "zone" (ou biozone, ou 
range-zone, ou encore acrozone, si l'on veut-voir Hupé, 1960) doive être considérée com- 
me fondamentale ; ce qui n'implique nullement qu'on déprécie la notion d'"étageM qui au 
moins dans la pratique courante garde tout son intérêt nomenclatural. On opposera simple- 
ment le caractère analytique de la zone à la fonction synthétique de 1 'étage. 

La zone, fondée sur 1 'analyse des successions d'organismes permettant de distinguer 
des coupures temporel les (biochrone) n 'est en effet uti 1 isable -toutes précautions étant 
prises- que dans des séries comportant 1 es mêmes organismes, c'est-à-dire déposées dans 
des milieux analogues. L'utilisation stratigraphique d'une zone sera donc limitée à un 
certain type de biotope et la qualité des corrélations résultantes sera évidemment fonc- 
tion de la fixité de ce biotope dans le temps, toujours difficile à contrôler dans le dé- 
tail. Cette évidente difficulté n'a pas manqué d'être soulignée et ce sont probablement, 
dans bien des cas des teilzones (ou topozones) qui sont reconnues ; i l  faut donc en dis- 
cuter à chaque occasion et renoncer, sauf cas particulier, à utiliser la notion d'épibole 
(développement maximum d'un organisme), traduction éventuelle de conditions favorisant , 

localement 1 'organisme considéré. Soumi se à de nombreux aléas matériels, résultant "d'abs- 
tractions et de généralisations" (Arkell) , très imparfaite donc, la zone demeure le 
meilleur instrument de la stratigraphie, donc des corrélations au sein des séries sédi- 
mentaires ; à 1 'utilisateur de réfléchir à la relativité de sa signification et de tenter 
de l'améliorer, comme l'ont fait par exemple Magniez-Janin et Rat (1977), encore que les 
conditions décrites par ces auteurs soient tout à fait exceptionnelles. 

L'étage, pièce mai tresse de 1 'échel le chronostratigraphique correspond à 1 ' ambi tion 
-le besoin- de découper "la durée du temps géologique en une série d'unités se succédant 
sans lacunes ni chevauchement" (Comité Français de Stratigraphie, 1962). On sait les dif- 
ficul tés résultant "des bases essentiellement historiques et consacrées par 1 'usage" sur 
lesquelles repose cette notion, qui demeure pourtant essentielle et seule susceptible de 
permettre la comnunication. Sa faiblesse trouve probablement sa source dans ce qui lui 
donne sa force, c'est-à-dire dans 1 'existence de "types" (stratotypes) matériel s, en prin- 
cipe bien localisés et bien définis, susceptibles de permettre une amélioration progres- 
sive de leur connaissance, pour autant que les choix initiaux n'aient pas été trop malheu- 
reux. "Absolue" dans son principe, la notion d'étage est pourtant tributaire, dans son dé- 
veloppement, du progrès des zonations : une échelle universelle n'est concevable que si 
l'on peut, de proche en proche, établir une série de corrélations par zones qui s'inter- 
chevauchent. 

Le langage utilisé par la suite tiendra compte de ces difficultés. 11 faudra bien, 
pour permettre la lecture, exprimer les âges dans les termes de 1 '"échelle universelle" 
mais par 1 ' intermédiaire d'une nomenclature particul ière qui sou1 ignera constamment le 
caractère imprécis ou provisoire de 1 ' attribution chronologique. Pour le Crétacé supé- 
rieur, on rappel lera toujours la nomenclature zonale établ ie ci-dessous, qui évoquera la 
fragilité des attributions proposées ; pour le Paléocène et 1 'Eocène, on utilisera une 
nomenclature plus classique, fondée sur des coupures correspondant à des faits d'ordre 
biologique bien connus, mais peu orthodoxe dans la mesure où elle n'est appuyée sur aucun 
type matériel. 



A )  ZONATION DU GRETACE SUPERIEUR 
, . 

La zonation du Crétacé supérieur nér i t i que  se heurt* a de nombreuses d i f f i c u l t é s  qu i  
prennent l eu r  source dans lé caractere "fermé", isolé,  du m i l i eu  de type "plate-forme in -  
terne" ; en découlent : 

- une grande sens ib i l  i t é  des organismes aux f luc tuat ions du mi l ieu,  t r es  impor- 
tantes dans l e  d é t a i l  ; - un cer ta in  endemisme géographique, dont OR tentera d ' é t a b l i r  plÙs l o i n  l e  b i -  
l an  (conclusion de 1 'Annexe A) ; - 1 'absence t o t a l e  de pénétration d'organismes planctoniques sur lesquels sont 
l é g i  timement fondées l e s  zonations "classiques" l e s  p lus sûres. 

En outre, il n'ex is te  pas, sauf au' CrétacB terminal, de groupe homsgene d w t  l 'évo- 
l u t i o n  continue s e r a i t  susceptible de permettre l 'observat ion des modif icat ions graduelles 
de caractères morpho1 ogiques bien chois i  S. 

La zonation é tab l i e  e s t  donc f o r t  hétérogène e t  purement pragmatique. E l l e  const i tue 
un b i l a n  d'observations mult iples, tenant compte des associations possibles ou au contrai-  
r e  des associations' apparemnent "impossibles" (jamais observ6es) ; e l  1: es t  dan& toujour's 
susceptible d 'e t re  rémise en cause, encore qu 'e l l e  s o i t  fondée sur l a  p lupar t  des bons af- 
f leure~lents  d'un domaine relativement vaste. . , 

Le caractère prov iso i re  de ce t te  zonation ne peut donc B t re  nié. En outre, ses re la -  
, ' t ions  avec l ' éche l l e  un iverse l le  sont peu assurées. Quelques organismes un peu plus large-, 

ment répandus que l e s  autres permettent cependant de présenter des hypothèses de corr i l la-  
t i o m  qui seront discutées dans chaque cas. La f i g u r e  8 const i tue un essai dont l a  ,valeur 
es t  directement fonct ion des remarques qu i  suivent. 

, - Zone Cs B 1 : "Zone 8 SettiaZveotina gr. v i a t t i i "  

. l 
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- Zone Cs B 3 : "Zone à PseudocycZanmiina sphaeroidea" 

Il s ' a g i t  encore d' une "zone d'extension p a r t i e l  l e "  ; s i  1 ' appar i t i on  du foss i  l e - in -  
dex succede de peu à l a  p a r t i e  terminale de l a  zone précédente, sa d i spa r i t i on  se p rodu i t  
au cours de l a  zone suivante. Le fossi le- index e s t  apparemment peu sensible aux var ia t ions  
du mi l ieu,  ce qui  l e  rend d'autant plus estimable q u ' i l  e s t  seul à se t rouver dans l a  to-  
t a l  i t é  de 1 ' in te rva l  1 e considéré. AccordieZZa conica e t  Keramosphasra tergestina apparais- 
sent au cours de ce t te  période ; RotorbineZZa scarseZZai semble n'apparaf t r e  qu'au cours 
de sa p a r t i e  terminale. L'absence du fossi le- index ne semble pouvoir e t re  p a l l i e  que par 
l a  reconnaissance des zones adjacentes. 

L ' a t t r i b u t i o n  de ce t te  zone au Turonien-Sénonien i n f é r i e u r  p. p. r ésu l t e  de 1 'hypothè- 
se admettant une sédimentation continue au cours de ce laps de temps, que r i e n  ne semble 
in f i rmer  ; e l  l e  dépend par a i l l e u r s  des âges a t t r i bués  aux zones adjacentes. J ' e c r i r a i  par 
l a  su i t e  "Turonien-Sénonien p. p.". 

- Zone Cs B 4 : "Zone à MurgeZZa Zata" 

Il s ' a g i t  d'une "zone d'extension maximale" de l'espèce-index. En son absence, on 
peut tenter  de s a i s i r  sa l i m i t e  i n f é r i eu re  par l ' a p p a r i t i o n  de ReticuZineZZa sp. e t  de 
placer sa l i m i t e  supérieur à l a  d i spa r i t i on  de P. sphaeroidea e t  de Keramosphaera terges- 
t i na ,  de peu postérieure à 1 ' appar i t ion des "Orb i to l in idés Ku. 

L'existence, en deux loca l i tés ,  de ûrbitoides cf .  t i s s o t i  peu au-dessus de l a  p a r t i e  
terminale de l a  zone permet -à t i t r e  d'hypothèse- de l a  placer à proximite de l a  l i m i t e  
Santonien-Campanien, ce qui  conf i rmera i t  1 'opinion de Bignot (1975) qui place l a  m h  as- 
soc ia t ion au somnet du Santonien " a u c t o m " .  J ' é c r i r a i  par l a  sui te,  pour l e s  raisons de 
commodité, "Santonien supérieur". 

- Zone Cs B 5 : "Zone à "Orb i to l  in idés Ku e t  Moncharmontia apenninica S.S." 

O 11 s ' a g i t  d'une zone hétéragene, comprise en t re  l a  d i spa r i t i on  de M. Zata (ou P. 
sphaeroidea en son absence) e t  l a  d i spa r i t i on  de M. apenninioa ( à  peu pres contemporaine 
de l ' a p p a r i t i o n  des premiers Rhapydionininae). Il ne p a r a l t  pas sage de par tager-cet te  
zone (ce qui  pour ra i t  para7 t r e  théoriquement possible), l a  l i m i t e  séparant l e s  deux d i v i -  
sions éventuel l es  se s i t uan t  t r op  imprécisément par rapport  à l a  durée mhe  de l a  zone. 

I c i  encore, 0. cf .  t i s s o t i  permet de placer ce t te  zone à prox imi té  de l a  l i m i t e  San- 
tonien-Campanien. On a admis qu' il pouvait s ' ag i r  d'un i n t e r va l  l e  d'âge campanien i n f é -  
r i eu r ,  par comnodi t é  e t  toujours dans 1 ' hypothèse d '  une sédimentation continue dans ses 
grands t r a i t s .  On observera simplement que Orbitoides media n'a jamais @ t e  obserye dans 
ce t t e  zone. J ' e c r i r a i  par l a  sui te,  pour des raisons de comnodité, "Campanien in fe r ieu r " .  

FG. 8. - Essai de zonation du Crdtacd supdrieur de Gavrmo-Tripolitza par Zes ForamSn.lfd- 
res  benthoniques. Le cadre chronozogique (coZonne A )  e s t  octrait  de SigaZ (1977). 

La colonne Bcomporte Za succession des zones teZZe qu'eZZe e s t  ddfinie i c i  (on a 
tenté,  en sdparant cZairment l e s  coZonnes A e t  B, de sarZigner que 26s zones, 
par ddf ini t ion cont2guës e t  jointives, présentent des l imites  t r è s  imparfa5tanent 
situdes par rapport à Z 'écheZZe chronotogique). La colonne C porte la  ~dpant ion  
des organismes marqueurs par rapport à Za zonation. La coZonne D popte Za rbpar- 
t i on  d'organismes dont Z'intdrêt e s t  jugé secondaire (dventueZs "marqueurs de 
substitution") ; on n'a reportd que Zes extensions d6ductibZes des associations 
obsemds dans Zes sddhents  de Gavrovo-TripoZitza mais on a s2gmZd p a ~  une fZè- 
che e t  un point d'interrogation des extensions suggkr6es par d'autres au&mrs en 
d'autres Ziens (voir Annexe A) .  On a en outre signait: la  pofitic'v2 d 'dchantZZZons 
ayant Zivrd Orbitoides cf. tissoti e t  l 'apparition d,:.zs nos sédiments de 0 .  media 
e t  de ûmphalocyclus macroporus,Siderolites calcitrapoides. 



- Zo.ne Cs ,8 6 : "Zone a ~lnapgdioninim8" . .  - * . 
:Il qkag$df une zone @al ment hétarqjene comprise antre 1 'apparition des pnaierr 

i k q & b n % n ~  e t  l'apparition de Rkp@on&aa t+unttoa. La difficulte de son ut lHsa-  
tim est due i q x  étroites wigmces .Bcolo#iques des esp&ces qii peuvent la caract&ris@r. 
Dans le d#tai? ori gerirt distinguer (fig. 59) : 

., - me divisionx inferieure, 00 coexistent les espkes de ;Mlulo2eZta gr. m&ZZiad 
e t  Clhubb?juJ. P pMZippson.8: ; - urte divi~ion supérieure, 00 se développent les espkes de @adaZEa gr. p a s & ,  

, Rua&homqcia et R-dionina sp. 
t a  limite inferieure de l a  zone ne peut pas etre (sauf exception : DervenachSa, ?ig. 

S e t  -59) ffx6e avec precision dans la mesure 00 l 'on observe r a r e n t  la simultancalite de 
la disparition de M. crpsntain&a et 1 'apparition des premiers RhLZp1/d&nW1inae. Sa 1 imite, su- 
périeure est plus franche, 1 'intervalle separant les Rhapyd.iolrinim de la partie supt!ri- 

de la aoni de 1 'apparition de R. Zib-oa &tant peu important. 
Certains espéces de la  division sup6rieure ont pu Btre observéw en des nivewx su- 

perposhs a une faune sQrentent maastrichtienne (S3ckrotites oalcitmpoi&s, ûnphaZo&tctus 
ni&mpomcs ; voir Van Gorsel , 1974). I l  n'en est pas de même des espkrs de la  diviston 
inférieure. aui oeuvent étre attribuées 8 la ~ a r t i e  suuhriwre du Cairioanien, toujours dans 

- Zone Cs B 7 : "Zone 8 Rhapydionina Z i ~ i c a "  

- I l  ;' agit &une zone d'extension maximale de 1 'espëce-index, qu'aceaipagnunt f rb. 
quament "BrosckinspZZa cf. arabica", La f f ik ina  mengcardi e t  des Cimeotina sp. 

L ' abodance,, en maints niveaux, du fossile- index jus t i f  ie qu 'on pvfsse eonsf derw 
soh apparitJ6n locale -toujours â condition que le faciés d'ensemble resta strictement né- 
ritique, ddne que 1 ' environnement lui soit- favorable- conme rep&re d'une des rares "1 ignq- 
temps? qui puisse etre tracee dans les sédiments de la  plate-forme. 

,La superposition .de la  zone à des niveaux maastrichtiens (0. mamoporus) , plusieurs 
fbi s observee et son extinction contemporaine de 1 ' ensemble des faunes cretacees (Rudi s- 
tes, CuncauZ+na), anteriaire 8 1 'apparition d'organismes 1 imites au Tertiaire permettent 
de la .donsidBrer came d i  tige strictement maastrichtien, probabl =n t  superieur. 3' Ccrirai 
par Fa suite "Maastrichtien supérieurH. 

CdnoZu&isn 
Corne il a &té souligne pracédemnent, la zonation proposée fait  l'etat du passible 

dans des séries démunies de repères classiques ou d'utilisation plus ais6e. Elle permet 
au moins la description homogéne des affleurements qui seront envisagés pur ~ la sui te,. dont 
el le npresente une vue synthétique. 

On a pl%e (fi?. 8) cette zonation au regard d'une echelle' (Sigal, 1977) fpndee sur 
des donnees dont  la pr&is@n exdde de beaucoup celle,de notre essai. & n'y verra donc 
qu'une hntat$var &stinOo â matérialiser un ensemble de probabilitGs, aster bondes sux ex- 
trhitdr,  plus fa ib les  vers le milieu du tableau. On utilisera par la suit9 sans enman- 
t s k a  Tes attributions c~mnostratigraphiquas qui en résultant, @tant entandu que dfcalren- 
c@ constante dalt  Btre faite aux incertitudes prtk@dmnwnt exprimées et 8' 1ô cmception 
dm orglanismas utIl isBs (A~nexe A). 

- ' .  

LII hrrafns d'âge pal&c&,m et &cane, peuples d'organismes plus largement repandus 
\ pribentent des problèmes de datation t w t  diffllrents des pdctsdents ; on n aure pas il c e -  
- . . -@r une ronatian mais a utiliser celles qui  existent, en les adaptant  aux possibilit6s de 

- nos series. 



l 

La nomencl atuke strat igraphique " c l  assi  que", f ondée sur 1 es étages d ' Europe occiden- 

I m i e ,  a toujours é té d i f f i c i l e  il u t i l i s e r  dans l es  damaines méridionaux. La con f rgn ta t iw  
des faunes carhcter isant ces étages avec l e s  échelles é tab l ies  dans des domaines de sedi- 
mentation conttnue montre que ces étages se recouvrent par fo is  ou, ce qui  e s t  plus~grave, 
ne rendent pas compte de certaines périodes de temps dans des proportions qu i  var ient  év i -  
demment selon l e s  in terprétat ions (on rend compte de l ' une  d'el les,  f i g .  9, colonne E). 
Des solut ions diverses ont été envisagées ; il est possible de donner aux etages des si'- 
gni f icat ions chronologiques d i f fé ren tes  des périodes de temps dont t&noignent les  s t ra to -  
types, ou encore de créer de nouveaux étages recouvrant 1 ' ensmbl e des temps consideres. 
De t e l  l es  proposikions  nt été présentees,qui pourraient conduire à une profonde modif i - 
cat ion de l a  nomenclature classique mais qui  demandent, pour prendre e f fe t ,  de f a i r e  l ' ob -  
j e t  d'un large consensus. 

11 reste que, pour 1 ' instant,  on d o i t  ten te r  de se ré fé re r  aux zonations par l e s  Fo- 
raminiferes planctoniques, o f f r a n t  l a  mei l leure échel le, il laque1 l e  des zonations par or -  
ganismes benthoniques sont par fo is  para1 l é1  isées. Il s'ensui t  une nomenclature chronostra- 
t igraphique simpl if iée, dépourvue de fondement matér ie l  , théorique en quel que sorte, dans 
laque1 l e  chaque systeme est  découpé en un i tés a rb i t r a i r es  par des 1 imites correspondant à 
des f a i t s  d 'ordre biologique. Cette nomenclature es t  acceptable, provisoirement, daas l a  
mesure où chaque t e m  es t  clairement déf i n i ,  c 'est-à-dire susceptible d l&t re  rapporte à 
une future échel le reposant sur des fondements plus concrets. 

J1adopterai a insi ,  avec une modif ication d'  ordre pratfque, l a  nomenclature expos6e 
par Sta in for th  e t  co l l .  (1975). E l l e  convient raisonnablement a 1 'expose qui  suivra puis- 
que, pour n 'g t re  pas toujours t r @ s  foss i l i f è res ,  l e s  sédiments paleocenes e t  @ocenes de 
1 a zone de Gavrovo-Tri pol  i tza renferment o rd i  nairement 1 es Forami n i f  gres s o i t  benthoni ques 
s o i t  planctoniques auxquéls ce t t e  nomenclature es t  appliquge. J'admettrai en par t i .cu l ier  
l a  correspondance des différentes échelles proposée par ces auteurs (bien qu 'e l l e  pu isse-  
ne pas é t re  déf in i t ivement acquise ; v o i r  en p a r t i c u l i e r  1 'a l te rna t i ve  discutée par Bignot 
e t  Moorkens; 1975 pour l e  Paléocene supérieur e t  1 'Eocène i n f e r i e u r  e t  l e s  nuances pr3sen- 
tées par Hil lebrandt, 1975 pour 1 ' I l e rd ien)  dont j ' a i  tente de rapprocher, 3 l a  s u i t e  d'u-% 
ne analyse bibliographique, une échel le composite fondée sur les  organismes f r e ~ u e n t s  dans 1 1s ser ie  étudiée ( f i g .  9). 

Y 

.i r - '  - -<! 

La l i m i t e  i n fé r i eu re  du Paléocène correspond idéalement, en terne de micrrm- rne 'L4ân~- ' . *j 
. '  

tonique, B l a  d i spa r i t i on  de GZobotruncana e t  1 ' appar i t ion de GZobZgerina (en C. ..zcipm Gg. 
emga&na) ou des GZoborotaZia. Cette 1 i m i t e  es t  donc aisée à s a i s i r  dans l e s  s@ôilB@ts* @- 
lagiques e t  1 ' i n te r va l  l e  d '  i ncer t i tude  généralement peu important. Dans l e s  séd~nrcW$ nd- g 
r i  tiques, l a  d i s p a r i t i o n  de genres t e l s  que Cuneolina, Orbitoicies, ûnphaZoc)/cZus, 

h 
/ 

< - -, J A  
ddoniw, ou des Rudistes peut marquer l a  f i n  du Cretacé. On manque a lors  cependane 5ûüvWtt - . >  + - 
de c r i t è res  p o s i t i f s  pour i d e n t i f i e r  l e  Paléocene. Je ten te ra i  d ' u t i l i s e r  1 'apparQtfon .dg , ' t  

"Ps&clpylsaZZdina" ; 1 ' i n te r va l  l e  d' i ncer t i tude  demeure cependant souvent iniportllnt;,, - . , -,- / 
dans ces conditions. ' .+ - I 

- ,  -8 . - .'>iL 

La l i l i i i t e  supérieure du Paléocene f a i t  encore l ' o b j e t  de discussions t r e s  ssW&W' +i h -, 
( v o i r  Bignot, 1975). Sans n i e r  l ' importance des object ions de fond qui  peuvent 4- apppr- ,, . ., 
tées ce choix, j e  me desol idar isera i  de 1 'échel le de S ta in fo r th  e t  col1 . (1975) e t  d'a- . 

4 

, . \; - .  dapterai l a  propos i t ion publiee 3 1 ' issue de l a  "Séance spécial is8e de l a  Société 6010- 9 , . 1. 
gique de France" : (Bull.  Soc. géol. Fr., (7), X V I I ,  1975, p. 223) a h e t t a n t  l a  CO ncidsn- -i2 
ce du soirmet- du Paléodne e t  de l a  base de 1 ' I lerd ien.  L I \  1 - i 

1 

\ ,  -- : II s'ensui t  que l e  ~ à l b d n e  a ins i  déf  i n 1  se t e m i n e  avec l a  zone a ~ t o b o r o k ~ i a  , 
pseudane-dii e t  avec l a  zone a ~ Z o m a ~ d e o ~ i n a  p imasva (OU G. Zsvis, quand e l l e  exfSCc): 
On n ' y  rencontrera donc n i  v ra ie  1Pumm<Zites ( n i  ~ s s i g i n a ) ,  n i  v ra ie  A Z V ~ O Z ~ M  ; Un $ 8 ~ 1  - - 

représentant du genre & b i t o t i t e s  se t rouvera i t  b son sonmet (Tambareau e t  Toumarkine,., , 

, r  , x - -  
. I 1975). On d is t inguera i t ,  dans l e s  cas favorables, t r o i s  d iv i s ions  : 





0 P l  a : carhcterisée par "~eeudoohry8atidina" seule ; - P l  b : caractêrioëe par l e  mhm fossile, ac60iiipagnb de RahikothaZia (aPparue 
au sein de l a '  zone a Gr. angutata)) - P2 , : caractér ish par les fossi les précildents, accompagnés de FaZtotcgZ la 
atmensis, GtcnnaZveoZina gr. &eva e t  les  preniières Orthophragmines. \ 

En l'absence de cri teres pos i t i f s  e t  d'examen très d6tai l  lé., il nous 'faudra ordingi- 
renient nous restreindre a distinguer l e  PalBoc&ne "inferfeuru (Pl) du Palhcene supérieur 
(P2). 

-' Eocène infer ieur (Ei ) 
La l im i te  infdrieure de cette divfsion est ce l le  de 1 ' Ilerdidn. La zone a Gr. vitas- - 

coensis marque son debut en faciès pélagique ; apparaissent a ce moment les genres Ilhcmru- 
l i t e s ,  Assizina, AZveo Zina , Ortntotitee e t  OpertorbitoZites. 

Sa l im i te  superieure est rnarquée par 1 'apparition des genres Hantkedna e t  G Z o ~ s ~ -  , 
natheka. 

Le genre CuviZ Zierina , connu dès 1 ' Il erdi en moyen (Tanbareau e t  T~unarki ne, 19751, 
se poursuivrait jusque vers l e  sonuet de 1 'Eocene infer ieur (Neumann, 1977) ; les k l v b l i -  
ne$ ( "fJoscu1 lnes sphériques*) sont localement abondantes dans les sadiments de Gavrovo- 
Tr ipo l i t ta  a cette &poque. 
- Eockre moyen (Eut) 

Sa l im i te  supérieure correspond a l a  dispari t ion des Foraminifères p lancton iqw~ "spi- 
neuxn e t  sensiblement ti cel le des genres AZveoZina e t  OrbZtoZites. 

Halkyardda d n k ,  Gyloidd~Zta magrut, CiQpnanina gaseinene&x peuvent aider à caractb  ' 
, ' 

r f  ser cette @ r i  ode, pour autant que ces espçces soient associ Cas R Zveofina e t  0rhibZFtm.- -. 
G.regbowskia pourrait  apparaltre dès l e  soffnict de 1'Eocgne myen {Xsumnn, 1977): 

- Eoc&ne supérieur (Es) 
Cet interval le est caracter ia  par l a  présance de Gtobomtat.Ecr 1 

de Gr. c e ~ ~ ~ ~ ~ l e r n s i s  S.]. dont l a  dtsparit ioa caractsrise l a  l i m i t e  
- 1 'absent6 ~ ' A Z V ~ W I C M  Z d w  mtte @rio& peut atm caracer  

. t 'spparit ian de qdrou g r ta i nmen t  par Pe Ztcrtisptkut mtxkmmai. 
. 

' Qn dkukwa des qmstCow relati-o C la ifm.ite E ~ c h e - O l i  
. Pbrt ia de -ce t rava i l  (p. ,234-235) . I. - 

1 II. - SUR L'APP@0CWE SM.IMEIYM)LO&XQUE 

c l t u d e  sedinientologique precise des carbonates dt l a  zona de Oa 
W f a .  En présence de ce vaste enscnble, a p p a m n t  d C p u ~ l  dC 
%hlog.iqut, il f a l l a i t  d'abord tenter de je ter  lmûa$md'cmcbick l1e 

- a$ qui f u t  1 'objet de 1 'essentiel de m s  efforts. I . <  . , .  
1 

1. . ' .  

F$gm 8. - Echeltse biostwtigmphiques du PaZdocBnu-&&ne. 

1 CQZWPW A : ohrcwt.cgü wabsoûre\ -err>toâ<n e t  ampueai ponc~u sw tee ~ o i r n i n ~ ~ ~ r % ~  
ph2WbOndques d1clprB8 $td$nfortZ1 e t  mzZ. (1975). Cobnne B : aonation' par p~anakm d'@à '1 

e t  hrggr~10, C o t O m ~  C e t  D : d ~ l l ~ l t h u  par A!FmwUtCd e t  Atv&Zi>lo8 d '@s Hott.tn- 
Sohaub IHB : tee L1.crmcOtat&one dtubZ&a en- ose d$uezwa ama$&m~ dmZterat &s 
ds Luterbacha-, ia R&afaJ*é:Ir e t  ILXJ~,~., 1876, a. 141. C o b m  B : acterieion appPi 
des s.firatotypes &4 quetques dtuge8 uZ~~l(riQt(es, d'aprka Sta 11969; tsbt., II. CO- . 

: &pmtition de que2qitee Fo+nitfd~s oniinatrment p%kmts &ns las 
de CatPUuo+MpoZitsa (tee M e s  ut iZis4a 8imt mppOHd98 d m  -tRiîm6X8 A, enqYtOm 

' 
Cofonns C3 : nanenclatwe adoptde id. 



Peu a peu cependant, a l o r s  que parvenaient l e s  échos du développement de 1  'analyse sé- 
dimentologique des carbonates, il dev in t  év ident  que l ' é c l a i r a g e  o f f e r t  par  c e t t e  science 
ne pouva i t  ê t r e  nég l igé  pour l a  compréhension de l a  zone. Je t rouva is  en P. Bern ier  un gui- 
de qu i  vou lu t  b ien  examiner un grand nombre de mes échan t i l l ons  e t  m ' i n i t i e r  aux s u b t i l i -  
tés  de l e u r  analyse. Il é t a i t  cependant t r o p  t a r d  pour mener à b ien  1  'examen déta i  1  l é  de 
t e r r a i n ,  seul suscept ib le de conduire à des r e c o n s t i t u t i o n s  d é t a i l  lées.  Quelques a f f l e u r e -  
ments d'actes a isé  o n t  cependant é t é  revus e t  on t  permis de conf i rmer que l e s  in format ions  
d 'o rd re  s t a t i s t i q u e  accessibles pa r  1  'examen des nombreux échan t i l l ons  préalablement réco l -  
tés rendaient  b ien  compte des phénomènes d'ensemble. 

l 
l 
? Fiq. 10. - Nomenclature générale appliquée aux domaines de plate-fornie, morphologie, t.ypes 

de milieux et critdres de caractdrdsation, adaptés de Elf-Aquitaine f 1975-1 977, 
vol. 2, tabl.' I d IV). On a retenu Zes critdres applicables à Za plate-forme 
étudiée et parmi Zes diverses possibilités offertes pour certains critdres, cel- 
les qui semblaient le mieux rdpondre aux observations effectuées ici. 

4 -PLATE FORME INTERNE--PLATE FORME E X T E R N E - . 9 t B A S S I N -  - DOMAINE R E S T R E I N T P *  DOMAINE OUVERT 
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Dans ces condi t ions pourtant, e t  pour des raisons d'homogénéité, il f a l l a i t  se borner 
à d is t inguer  les  fac ies  correspondant aux mi l i eux  de dépots s i tués sous l e  niveau i n f e r i e u r  
des marées basses -mi l ieux subtidaux- des fac iès  correspondant aux mi l i eux  soumis p lus ou 
moins temporairement à 1 'émersion t i d a l  e -mi 1 ieux i n t e r  e t  supratidaux-. On évoquera 1 es 
modeles auxquels se rapportent ces mi l ieux,  e t  on procédera à un b re f  examen des c r i t è r e s  
permettant de les  dist inguer,  avant de dégager l e s  grands t r a i t s  de l ' e v o l u t i o n  qui  sera 
préc i  sée par 1 a su i  te. 

A) LA TERMINOLOGIE APPLIQUEE AUX EElSEMBLES DE TYPE "PLATE-FORME CARBONATEE" 

Il a pa ra l t r a  que, malgré l e  caractère discont inu des observations possibles e t  l ' ab -  P sence d 'é  éments de recons t i tu t ion  à certaines époques, 1 'évo lu t ion de l a  zone de Gavrovo- 
T r i po l i t za  peut ê t r e  comparée à c e l l e  des plates-formes carbonatées actue l les  e t  fossi les.  
On tentera par l a  s u i t e  une comparaison précise de ce1 l e  qu i  nous occupe à c e l l e  des Baha- 
mas. Pour l ' i n s t a n t  on u t i l i s e r a  une terminologie générale qu i  prend sa source dans l a  pu- 
b l  i ca t i on  Elf- Aqui ta ine  (1975-1977). On dist inguera,  dans l e  domaine de plate-forme ( f  ig.  
10) : 

La plate-forme externe, l i m i t é e  vers l e  large par l a  pente (ou ta lus) ,  adossée 
à l a  "barr iere".  Les profondeurs y sont en p r inc ipe  comprises ent re  O e t  200 m. Les orga- 
nismes benthoniques s ' y  trouvent généralement associés au plancton ; c ' e s t  l e  1 ieu de l a  
plate-forme 00 peut se déposer l a  s i 1  ice. 

La p a r t i e  soumise à 1 'ac t ion des vagues, proche de l a  barr iere ,  r e ç o i t  l es  débr is de 
ce l le -c i  e t  se trouve l e  siege de l a  plus grande abondance du benthos : Echinodermes, Spon- 
giaires,  Foraminifères perforés ... 

La barr ière,  plus ou moins discontinue, peut ê t r e  const i tuée par des organismes 
constructeurs t e l s  que 1 es Madrépores e t  leurs  habi tue1 s associés (41 gues, Bryozoaires) . 
E l l e  absorbe en p r inc ipe  l a  plus grande p a r t i e  de 1 'énergie des eaux du large, peut loca- 
1 i s e r  l a  présence d '  91 es e t  permet l e  développement de m i l  ieux protégés, mais soymi s son 
in f  1 uence ( "barr iére  interne"). 

La plate-forme in terne correspond à un m i l i eu  marin " res t re in t " ,  adossé ou non 
à un continent. Les profondeurs y sont généralement modérées. Les organismes benthoniques 
y sont t r è s  d ive rs i f i és ,  en fonct ion des éventuelles f l uc tua t ions  du niveau marin e t  de 
rapides var ia t ions la té ra les  du chimisme e t  du dynamisme des eaux ; les  organismes planc- 
toniques n ' y  apparaissent ordinairement pas. 

On y d is t ingue : 

- les  mi l ieux supratidaux, s i tués au-dessus du niveau maximal normal des hautes eaux, mais 
soumis exceptionnellement à l e u r  invasion (tempêtes, grandes marges) ; 

- les  mi l ieux in ter t idaux,  s i tués dans l a  zone de battement des marees normales ; 

- les  m i l i eux  subtidaux, s i tués sous l e  niveau i n f é r i e u r  des marées basses. 

8) CRITERES DE DISTINCTION DES GRANDS TYPES DE MILIEUX 

1) CRITERES SEDIMENTAIRES ET DIAGENETIQUES 

Il s ' a g i t  de m i l i eux  correspondant à un domaine en pr inc ipe t r ès  vaste, dont l e s  c r i -  
teres de reconnaissance sont p l u t b t  néga t i f s  : on a supposé d ' o r i g i ne  subt ida le  t o u t  sédi- 
ment dépourvu des " f igures"  ou "structures" ind ica t r i ces  d'émersions. 

Ces mi l ieux n 'é ta ien t  probablement jamais t r ès  profonds sur l a  plate-forme de Gavro- 
vo-Tr ipo l i tza : l ' o r d i n a i r e  présence d'Algues ou de Rudistes permet de supposer que l a  
profondeur n 'excédai t  pas c e l l e  de l a  zone euphotique, c 'es t -à-d i re  de l ' o r d r e  de l a  cen- 
ta ine  de metres. Il s'ag i  t ordinairement de m i c r i  tes banales (mudstone, wackestone ou 



packstone) à f o s s i l e s  ou débr i s  de foss i les ,  e t /ou  ~ e l l é t o ï d e s ,  p lus  rarement de spa r i t es  
(gra ins  tone) à c imentat ion ta rd ive .  

b) Milieux inter et supratidaux 

On n ' a  ordinairement pas d i s t i ngué  dans l e s  desc r ip t i ons  qu i  suivent  l e s  f a c i è s  cor-  
respondant à ces d i v e r s  mi l ieux ,  q u i  sont  globalement q u a l i f i é s  de " fac iès  d'émersion". 
Encore ne s ' a g i t - i l  pas tou jours  de dépôts const i tués  dans ces m i l i e u x  puisque souvent 
1 es c r i t è r e s  u t i  1 i sés sont  d 'o rd re  diagénétique, c ' es t -à -d i re  témoignant d'une pér iode i m -  
médiatement postér ieure  au dépôt proprement d i t .  A défaut  de recons t i t ue r  précisément 1 es 
enchaqnements de ces fac iès ,  i 1 i m p o r t a i t  pr inc ipalement en e f f e t  de d iscerner  simpl m e n t  
l e s  "tendances émersives" ; dans c e t t e  perspective, un dépôt e f fec tué  en zone i n t e r t i d a l e  
ou supra t ida le  e t  un dépôt ayant seulement subi une diagenèse précoce dans ces mêmes env i -  
ronnements sont de s i g n i f i c a t i o n  équivalente. On observe d ' a i l l e u r s  souvent l ' a s s o c i a t i o n  
é t r o i t e  dans l e  temps de ces d i v e r s  types de sédiments ; on ver ra  l e u r  fréquence p a r t i c u -  
l i è r e  e t  l e u r  assoc ia t ion  au cours du Cénomanien (Domaine de Gavrovo) e t  du Maast r ich t ien-  
Paléocène (ensemble de l a  zone). 

I On peut d i s t i nguer  deux types de s t ruc tures  ca rac té r i san t  ces " fac iès  d'émersion" : 

l Io) Structures sédimentaires ou organo-sédimentaires 

I - St ruc tures  fenestrées 

Ce sont l e s  fenestrae (Tebut t  e t  c o l l . ,  1965), l e s  b i rdeye vugs (Shinn, 1968) ou 
s t ruc tu res  oe i  1 lées  (Purser e t  Lobreau, 1972). E l  1 es sont caractér isées par 1 ' ex istence 
de p e t i t e s  l e n t i l l e s  de c a l c i  t e  spathique, de d i s p o s i t i o n s  var iab les ,  mais ordinairement 
al longées dans des plans p a r a l l è l e s  à l a  s t r a t i f i c a t i o n .  On y v o i t  l a  t r x e  de vacuoles 
sédimentaires (bu1 l e s  gazeuses ?) u l tér ieurement rempl ies par l a  c r i s t a l 1  i s a t i o n  c a l c i t i -  
que. Divers types sont d is t ingués (Purser e t  Lobreau, 1972), qu i  e x i s t e n t  dans nos sédi-  
ments. 

On l e s  reconnaî t  ord inairement comme ca rac té r i s t i ques  des sédiments i n t e r t i d a u x ,  mais 
o n ' l e s  connaî t  dans l e  domaine sup ra t i da l  (Shinn e t  co l l . ,  1969). 

I - St ruc tures  laminées 

Il s ' a g i t  de sédiments ( " l am in i tes " )  carac tér isés  par  une f i n e  a l ternance de f e u i l l e t s  
m i  11 imétr iques (rarement cent imétr iques) p l  ans ou p a r f o i s  i r r é g u l  ièrement ondulés, d i s t i n c t s  
par l e u r  t e i n t e  ( c l a i r e  ou sombre) e t  p a r f o i s  par l e u r  grain,  b ien  q u ' i l s  so ien t  o rd ina i re -  
ment m i c r i t i q u e s  ; des niveaux fenest rés  l e u r  sont  associés. 

On a t t r i b u e  généralement ce type de sédiments à 1 ' a c t i v i t é  d'Algues bleues (dont  l e s  
s t ruc tu res  propres ne se ra ien t  pas conservées) dans des m i l i e u x  i n t e r t i d a u x  protggés, en- 
core qu'on puisse l e s  t rouve r  dans des m i l i e u x  suprat idaux ou un peu i n f é r i e u r s  aux basses 
eaux ( v o i r  revues de ces questions, in Bathurst, 1967 ; in Lucas e t  col l . ,  1976). Je n ' a i  
jamais observé de s t ruc tures  propres ou de "colonnes" suscept ib les d'évoquer précisément 
l e s  st romatol  i t e s  ; il p o u r r a i t  s ' a g i r  de sédiments "algo-laminaires" (Monty, 1973). 

I - Brèches sédimentaires monogéniques 

Ce sont des brèches const i tuées d'éléments anguleux, souvent peu ou pas d i f f é r e n t s  du 
1 i an t .  Les éléments présentent  souvent une s t r u c t u r e  laminée, ce qu i  confirme 1 ' i n te rp ré -  
t a t i o n  de ces brèches corne des "brèches de tempête", r é s u l t a n t  du remaniemert presque en 
place de lamin i tes  préa lab l  m e n t  fragmentées par dessicat ion.  

On a p a r f o i s  d i s t i ngué  des hor izons à "ga le ts  mous" (éléments m i c r i t i q u e s  ar rond is  de 
t a i l l e  cent imétr ique) qu i  présentent  vraisemblablement l a  même s i g n i f i c a t i o n  ( v o i r  Bern ier  
e t  F leury,  1980, p l .  1, f i g .  10). 
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- Algues Caulerpales 

Les Udotéacées (Cayeuxia e t  genres proches) sont  par t icu l iè rement  fréquentes dans l e s  
f a c i è s  d'émersion du Jurassique supérieur-Crétacé i n f é r i e u r  du Massif  du Gavrovo, mais 
n'apparaissent p lus par l a  su i te .  On a supposé (Bern ier  e t  Fleury, 1980) que ces organis- 
mes pouvaient supporter l 'émersion e t  pouvaient se t rouver  transportés, s o i t  par l e s  vents 
s o i t  par l e s  marées jusqu'en des niveaux élevés de 1 'estran.  

- Gastéropodes 

La fréquence des grands Gastéropodes (Néri nées, Actéonel l  es) para7 t directement fonc- 
t i o n  de l a  tendance émersive des séquences de Gavrovo-Tr ipol i tza.  I l s  sont  quasiment ex- 
c l u s i f s  des Rudistes. 

- Rhapydionininés 

Ces Foraminifères sont également ca rac té r i s t i ques  des fac iès  d'émersion, ou au moins 
d'environnements proches de l 'émersion. Les séquences dans lesque l les  on l e s  t rouve en t é -  
moignent e t  maints échan t i l l ons  étudiés po r ten t  l a  t race  d'une diagenèse vadose. 

cl Organismes s i g n i f i c a t i f s  des m i l i e u x  émergés 

Les organismes s t r i c temen t  confinés aux m i l  ieux  non marins peuvent souvent ê t r e  susc 
pectés de ne pas se t rouve r  exactement "en place". Pourvu cependant q u ' i l s  ne so ien t  pas 
franchement remaniés on peut tou jours  t i r e r  de l e u r  présence des enseignements r e l a t i f s  à 
l ' e x i s t e n c e  proche du l i e u  d 'observat ion -ou en t o u t  é t a t  de cause dans l e  même domaine 
sédimentaire- de m i  1 ieux,di f férenciés du mi 1 ieu  mar in franc,permettant 1 eur développement. 

Ces c r i s t a l l i s a t i o n s  sont  a t t r i buées  à une a c t i v i t é  organique l i é e  aux paléosols 
(Bodergat, 1974), suscept ib le  de s '  i n f  i 1 t r e r  p r o f  ondément dans 1 e substratum. 11 convient  
donc toujours de d i s t i nguer  l a  p a r t i e  supérieure de l a  tranche de t e r r a i n s  a f fec tée  par ce 
phénomène pour l o c a l  i s e r  1 e moment de 1 'émersion dont il témoigne. La présence d 'un  endu i t  
t r è s  r i c h e  en c r i s t a l  1 i s a t i o n s  (éventuellement d'une baux i te )  ou d 'une coupure sédimentai- 
r e  n e t t e  permettent généralement de b i e n  s i t u e r  l ' ép i sode  rég ress i f  a i n s i  caractér isé.  

- Charophytes 

Ces Algues se développent dans des eaux douces e t  saumâtres, v o i r e  même t r è s  salées, 
courantes e t  stagnantes (Lucas e t  co l l . ,  1976). On peut t rouver  l e s  oogones dans des sédi- 
ments marins, en r a i s o n  sans doute de l e u r  déplacement a isé.  Leur i n t e r p r é t a t i o n  ne semble 
pas poser de problème dans nos sédiments ; e l l e s  se t rouvent  tou jours  dans un contexte t é -  
moignant d'émersions. Leur présence pourra s igna le r  1 'ex istence prolongée de m i l  ieux i so -  
l é s  de l a  mer franche, vers l a  1 i m i t e  Crétacé-Paléocène e t  au cours du Paléocène-Eocène. 

- "Discorbidés" 

Ces p e t i t s  Foramini fères à t e s t  h y a l i n  ne sont  pas classiquement considérés comme i n -  
d ica teurs  d'émersion. Pourtant  j e  ne l e s  a i  observés en abondance -associés souvent à de 
nombreux Ostracodes l i s s e s  e t  p a r f o i s  à des Ophthalmidi idés- que dans des sédiments dépour- 
vus de tou te  faune marine e t  dans un contexte d'émersion prononcé ( f a c i è s  fenestrés) .  C'est 
d ' a i l l e u r s  dans l e s  mêmes cond i t ions  - e t  p a r f o i s  en assoc ia t ion  avec des Charophytes en 
place- que Bignot (1966, 1972) l e s  a observés en I s t r i e .  



l 

l C) LA DIMENSION SPATIO-TEMPORELLE DE L'ANALYSE 

L'analyse des fac iès d'un ensemble f o s s i l e  n'a évidemment de s i gn i f i ca t i on  que dans 
l a  mesure où on l e  rapporte à une chronologie, sinon absolue, du moins appl icable aux af- 
fleurements de 1 ' ensemble du domaine considéré. 

On tentera de montrer que ce t te  analyse permet de d is t inguer  sur des bases concrètes, 
à 1 ' i n t é r i e u r  de l a  zone de Gavrovo-Trip01 i t za ,  un 'Domaine de Gavrovo" d'un "Domaine de 
Tr ipo l i t za "  dont les  évolut ions au cours du temps sont sensiblement d i f férentes.  Les grands 
t r a i t s  peuvent ê t r e  dégagés corne s u i t  : 

- Au cours du Jurassique terminal-Crétacé in fé r ieu r ,  l e s  sédiments t raduisent dans l e  Do- 
maine de Gavrovo 1 'alternance de mi l i eux  subtidaux e t  de m i l i eux  soumis à 1 'émersion, 
correspondant à l a  subsidence d'une plate-forme marine a b r i t é e  de l a  haute mer (une seu- 
l e  coupe, por tant  sur une sér ie  de l 200 m de puissance, au Mont Kanala, Massif du Gavro- 
vo). Les sédiments sont apparemnent dépourvus de traces d'émersions e t  moins puissants 
en Tr ipo l  i tza. 

- Au Cénomanien-Turonien i n f é r i e u r  (Cs B 1-Z) , on d o i t  d is t inguer  l e  Domaine de Gavrovo où 
se développent l es  fac iès d'émersion ( e t  peuplements associés) du Domaine de T r i p o l i t z a  
où dominent les  faciès subtidaux. 

- Au Turonien-Sénonien p.p. (Cs B 3 - 4 4 ) ,  l a  sédimentation subt ida le  est  largement répan- 
due sur 1 ' ensemble de l a  zone, t radu isant  un épisode t ransgress i f  général isé. 

- Au Campanien supérieur-Maastrichtien-Paléocène i n f é r i e u r  (Cs B 6-7 - P l) ,  l e s  sédiments 
t radu isent  une tendance régressive général isée à 1 'ensemble de l a  zone, a lo rs  qu 'apparais- 
sent à l a  bordure occidentale des affleurements observables l e s  indices d 'une barr ière ,  
jusque l à  indiscernable. Un bouleversement intra-paléocène marquera l a  f i n  de ce t  épiso- 
de. 

- 'Au Paléocène supérieur-Eocene, su i t e  au bouleversement précedent, les  condi t ions de sédi- 
mentation deviendront t r ès  var iables selon l e s  l i e u x  e t  l e s  époques ; l a  subsidence, con- 
s idérable jusque là ,  connaj t ra un ne t  ralentissement. 

- .A 1 ' Eocène supérieur, en T r ipo l  i t za ,  puis a 1'01 igocène en Gavrovo ( e t  zone Ionienne) l e  
phénomène f l ysch  t radu i ra  un environnement géotectonique profondément modif ié. 





On examinera tes affleurements representat i f  s de ' l a  zone de fhvrovo-Tripo'li tza de 
Grèce continentale e t  du Péloponnëse septentrional selon une 1 ogique g4ographiqup qui. se - r8velei.a s ign i f i ca t i ve  du point de vue géologique ; on distinguera quatre ensembles d o n t .  
chacun sera examine du N au S (f ig; 11) : . 

- les  massifs occidentaux formant une tralnee sensiblement N-S depuis l e  Massif , , 

du Gavrovo jusqula Pylos (divis ions 1 V I  de ce chapitre] ; - les masses carbonatees l iées au f ron t  de l a  nappe pindique, dont on discutera 
'1 ' a t t r i bu t i on  (divis ions V I 1  B X I I 1  de ce chapitre) ; - les séries af f leurant  en fenetres sous les zones internes en Grece cmtlnenta- 
l e  (divis ions X I V - X V  de ce chapitre) ; - les series af f leurant  en fenetres sous l a  nappe pindique en Példponnbe du N 

iv is ions X V I  a X X I V  de ce chapitre). 

On verra que l e  premier de ces ensembles correspond au "Domaine de Gavrovo", a lo rs  
que 1 es t r o i s  suivants correspondent -aux réserves pres nécessi tees par quelques affleure- 

Domai ne de Trip01 i tza" . 
coupes analytiques, présentées de maniere homogsne au cours de cette ~ 

partie, cqortent 7 colonnes verticales num6rotées en haqt de.chaque figure. - 

Colonne 1 

Une échelle permettant de lire la puissance des sedimente Be trouve il son bord gauche. 

Une courbe indentée-signale les oscillations du milieu. Elle évolue entra un pôle si- 
tué & gauche (E) correspondant aux faciès d'émereion (inter et supratidaux) et un pôle si- 
tué B droite (S) correspondant aux faciiis subtidaux ; la courbe es't renforc6e pour si-- , 

l@r a l'occasion la presence de plancton. Des traits horizontaux interrampent parfois cet- 
te courbe pour signaler des épisodes d'interruption de sédimentation et/ou d'érosion (on 
discute toujours de ces éventualit8s dans le texte). 

Un groupe de 3 lettres situe en haut de la colonne c~~respond B l'identification de 
la coupe dans mes carnete de terrain, sur les échantillons et les préparations.. 

Colonne 2. 

Une colonne. lithologique en conrtitw la plus grande part, sur laquelle sont portas 
le8 dGtai.18 aisément idcntifiablea sur le terrain ; une légende particuliers s'y rapparta 

' ordinaiitepaent . 
Le bord gauche da 1. colonne porte un lise*& lhit& par deux traita parall&$o, c l k r  

ou sombre sel- la teinte du rédinant (il s'agit de d d e a   toute^^ relatives, un o#dh6st . 
d'apparence cI~ire an Tripolitzo pourrait paraetre sombre en Gavrovo, par ex8mple) . 

Le bord droit de'la colonaei porte ler aunr6ros d*&chairt.illonr jwbs importants, iQt 
pour le plupart d-'aatne eux eft&s en rMl6maca ici ail l a  &ma le texte, dan* 1'Aaacrxe c o r  
rerpondant~ ou dans der publicaciona etairieurea). 

PZg. I l .  - S S t u a M  des aff26upmmts de Cat,mo-WpoZitsa 4tudikie ou gU- dcrns o9 
texte. L a  mgi4~08 en chiffies m a i n s  renvoient aux dit$swrre hu ChapitPe 11' 
ds catts  Ircris28me P&t.is. ïk & stmrcturat est  ddtcriZZI dans' Z'enssmbtsr de - 

Za figure (diuzt&m d4 10 &one I m i e h  e t  situatwn d a  ~ o q i u g ~ s  AJf 1-8 +la-.. 
p d s  IGRS-lFP, 1966-1 e t  $c,d~uk dans 848 grand8 t ~ a i t s  - dmrs Z 'enmxdr4 de 2 'mr- 
gZe  su^ dmrtt psnns+tant ds crdker Zss ZocaZités X N  e t  XV, 

PA : Zo& ~ a g u t i m e  ; 1 : &ne I@dsnne fe : ~ ~ r Z : t e e  ; c : carbonates) ; GT : C a m -  . 

uo-TrZpaZttsa (ph : NpfrytZaàesw ; c : oarboMteia) ; Fe-a : PZysch dss sones externes 8. 8.  ; 
llht : Mt& du Megdhouae ; PO : Zone & Hnde-OZonos ; PK (a : Zone dU Parnasse -et du Haut 
h s i  en Xougostavis- ; b : Zone Prk-karstique) ; 24 : Zones plus internes. 





Colonne 3 

Des lettres minuscules reportent aux divisions du texte. 

Colonne 4 

Des indications micrographiques y sont rapportées, selon une symbolique homogène, or- 
dinairement rappelée en chaque figure. 

Colonne 5 

Les organismes présentant une signification au regard du faciès y sont notés. La pré- 
sence exclusive de "carrés blancs" indique que seule une relative abondance (plusieurs 
sections par lame, au moins) a été prise en compte. La présence de carrés blancs et de 
11 carres noirs" pour un même organisme indique que sa seule présence est jugée importante 
(carrés blancs), son abondance étant traduite par des carrés noirs. 

Colonne 6 

Les organismes présentant uqe signification stratigraphique y sont reportés, soit en 
colonnes verticales (carrés noirs exclusivement, reliés par un double trait) soit horizon- 
talement, dans le prolongement d'une flèche lorsqu'ils sont jugés particulièrement impor- 
tants, ou seulement présents en un petit nombre d'échantillons. On notera qu'un même orga- 
nisoie (Cuneolina, par exemple) peut, d'une figura à l'autre, passer de la colonne 5 à la 
colonne 6, la nature de l'intérêt qu'on peut lui porter changeant avec les époques. 

Colonne 7 

L'âge des ensembles s'y trouve précisé, soit en fonction des zonations adoptées, soit 
en fonction de l'"échelle universelle", en clair ou suivant des abréviations peu crypti- 
ques, selon la place disponible. 

LES M A S S I F S  OCCIDENTAUX 

1. - LE MASSIF DU GAVROVO (= MONTS VALTOU) 

La "zone du Gavrovo" f u t  dé f i n i e  dans l e  Massif du Gavrovo, qu i  pour ra i t  e t r e  c~ns idé -  
r e  c o r n  l e  "type" du domaine d'affleurement, é tant  bien entendu que ce s t a t u t  n 'a r i e n  de 
contraignant e t  qu'on ne saura i t  l u i  accorder l a  valeur des types paléontologiques. 

Puissant massif ca lca i re  dominant de ses parois abruptes un bas pays de f lysch, l e s  
Monts Valtou ne connaissent d ' a c t i v i t é  humaine qu'a l a  b e l l e  saison, lorsque l e s  patres du 
"Marais ambracique" (auquel es t  dQ son vé r i t ab le  nom : O r i  Val tou = Monts du Marais) y con- 
duisent leurs troupeaux. La d i f f i c u l t e  de son accès, son a r i d i t é  expliquent q u ' i l  a i t  beau- 
coup tarde il at te indre l a  cé lébr i te  dans l a  1 i t t e r a t u r e  géologique, laquel le  f u t  pourtant 
éclatante lorsque Aubouin (1958) en f i t  l e  type de l a  "zone du Gavrovo". Les courtes des- 
c r i p t i ons  de Neumayr (1880) e t  Phil ippson (1890a), c o r n  l ' a ss im i l a t i on  retenue par Renz 
(1955) de l a  sé r i e  du Massif à c e l l e  de T r i p o l i t z a  n 'ont plus qu'un i n t e r e t  histor ique. 
Aubouin (1959, p. 148) en a présente un b re f  rappel, auquel on se reportera. 

Ver i tab le  inventeur du Massif, Aubouin (1957, 1958, 1959) devai t  en degager l a  s ign i -  
f i ca t ion  e t  montrer que l e  domaine de sédimentation dont il témoignait se re t rouva i t  au 
Klokova-Varassova (Aubouin,, Brunn e t  Celet, 1958) puis a 1 ' W  du Péloponnèse (Aubouin e t  
Dercourt, 1963). 

r 

FQ. 12. - Esquisse géologique du Massif du Gkmrovo, d 'aprds Z v s  f eu i l les  ?/IO0 O00 ".@ire 
Sudt1 (IGRS-IFP, 1966) e t  "Messolongion" (BP, 1971 ) . Situation d ~ s  coupes dtu- 
diées e t  des Zocatitds c i tées  dans l e  tex te  (trac& des routes approximatif). 

1 : carbonates mésozofques ; 2 : calcaires paldoc4nes e t  éocènes ; 3 : fZysch. 



Lt(quipe des g#ologues de 1 ' 1GRS;IFP 1966) devait  ensuite ~eprendre et prBciser 1 'B-'$@ - . A ,  6 tude des Monts Valtpu. La carte 8 1/100 00 alors publiUe (conplUt&e pour son extrkit l  
ridionale par B. P. , 1971, et en partie reprise sur QN coupures au 1/50 000) restera sansJ;~: 
doute longtemps in(pal4e. L'ouvrage. accolp&gnant recèle par a i  1 1 eurs mal ntes donndes rels-" 
tive8 8 la stratigraphie des fomtlons carbonat&es, dont l a  valeur est II peine diminu& ,$$ :A*% < -  - 
par le f&tt qu'a beaucoup deri nicroorganl~s dsoto'lques tignif icatifs Utaient -au dCbut >-A- . - O  *. 

des ann&@s "soixante"- peu ou pas -connus. $+*:$ 5 . 
N* 

r * 

Uns Btude gboniorphologique du Massif a I t 4  présentée par Bousquet e t  Charre (1969- 
1970). 

Lw urtes au il200 000 (hbouin, 1959). et au l / l O O  000 ("Epirr Sudn, IQRS-IFP, 1966 ; 
'Molongionn, B. P., 1971) donnent une très bonne vue d'ensemble du Massif (reprise ici 
sur la fig. 121, large de plus de 10 km et  long de 40 km. En outre, las coupes seriaes du 
Ma8sif et 1 'Utude stratigraphique fournies par IORS-IFP permettaient de trouver sans trop 

- de t$tonnaiants les affleurments suscaptibl~s de se prbter II la recherche de coupes conti- 
nues. 

Des routes permettent actuellement l'acc8s atsB du MassJf à ses extrémitBs ; elles fa- 
vorisent en outre de bonnes observations .ponctuelles, II defaut de livrer de grandes coupe 



justifiera ici même les attributions stratigraphiques retenues et on précisera les noms 
d'auteurs des fossiles dont 1 'étude n'est pas reprise par ail leurs. 

La coupe avait été signalée et sommairement décrite par les géologues de IGRS-IFP 
(1966), qui distinguaient : des "calcaires a Pseudocgclammina cf. Zituus, Trocholines et 
Algues" attribués au Crétacé inférieur ; des "calcaires oolithiques" ; des "calcaires a 
Orbi tol ines-Orbi tol inidés, Nérinées, Rudistes" rapportés au Crétacé moyen ; des "calcaires 
a Cisal véol ines et Nérinées" du Cénomanien supérieur-Turonien. Mal gré les importants pro- 
grès realisés au cours des 15 dernières années dans la connaissance des microorganismes 
benthoniques du Crétacé inférieur, la difficulté de reconnattre ces fossiles sur le ter- 
rain (donc de choisir les échantillons) et un échantillonnage trop lache n'autorisent pas 
encore l'établissement d'une stratigraphie très fine. On a cependant pu distinguer quel- 
ques reperes qui assurent la continuite de la succession observée et situent dans le temps 
1 es phénomenes sédimentaires. 

La coupe a été effectuee en trois tronçons (A, B, C ; fig. 13 et 14) dont chacun offre 
une succession très sûre. Le raccord des tronçons A et B est approximatif ; la répartition 
des microfaunes montre que l'impression de terrain est cependant justifiée : l'imprécision 
résultante ne saurait excéder quelques dizaines de m. Le tronçon A (échantillons 1 à 122) 
correspond aux divisions a a e du texte ; le tronçon B (échantillons 212 a 166 - numérota- 
tion inverse de 1 'ordre stratigraphique en raison de 1 ' impossibil i té de gravir les pentes) 
aux divisions e (partie supérieure) à h (partie inférieure), le tronçon C (échantillons 
123 a 148) a la plus grande partie de la division h. 

Fig. 14 .  - Situation de Za coupe du Mwnt KanaZa ( G U )  d'après Za feuiZZe 1/50 000 Raptopou- 
Zon (no 168). 

1 : carbonates mPsorzo.t:ques ; 2 : FZgsch ; 3 : formations superficieZZes (brèches de pentes).  
A, 8, C : tronçons de coupe dbcr i t s  dans Ze texte  ; D : Zocalité agant l ivrd Ovalveolina 
c f .  maccagnoi (XGH 84 - figurations pz. II, 22 d 29) .  Esquisse s i tuée sur l a  figtoe 12.  





Description de la coupe (fig. 15) 

Sur plus de 1 000 mde puissance, alternent plus ou moins régulierement des calcaires 
'graveleux'' et des calcaires micritiques gris-clair. 

- a : plus de 300 m. Biomicrites, micrites fenestrées, intramicrites ; dans la première 
moitié, très caractéristiques passées d'oomicrites, fréquement fenestrées ("niveaux 
B oolites d'eau calme", voir Bernier et Fleury, 1980). PseudocycZdmnrina Zituu8 
(Yok.) , Trocholines, ConicospiriZZina basiz iensis  Mohler, AnchZ8piroc;ycZina newnannae 
Bernier, Fleury et Ramalho, Algues Udotéacées, SaZpingoporeZZa annuzata Rad., CZypei- 
na 'umssica Favre, ActinoporeZZa podoZica (Alth.) (Algues déterminées par P. Ber- 
,+ 

En toute rigueur, ces organismes ne peuvent etre considérés comne caractéristiques du 
Jurassique puisque tous (sauf A. newnannue, connue d'une seule autre localité) peuvent at- 
teindre le Berriasien. Le plus petit intervalle commun a ces fossiles serait compris entre 
un niveau élevé du Kimeridgien et le somnet du Berriasien (voir Benest et coll . , 1975). 
On note cependant 1 ' absence de tout élément typiquement crétacé, tel que PseudotextuZarZeZ- 
Za, par exemple. Par ailleurs, P. Zituue, seule dans la dernière centaine de m ne dépasse- 
rait pas le somnet du Valanginien (Benest et coll., 1975). 

- b : 200 m. Micrites f enestrées, micrites B pelletoïdes. Algues Udotéacées, PseudotextuZa- 
meZZa sp., Trocholines, Dasycladacées. 

On attribuera, 3 défaut d'arguments précis, cette division au Crétacé basal, ante- 
Barrëmien. La présence de rares PseudotextuZarieZZa dans la deuxième moitié semble en as- 
surer l'dge crétacé, mais le Jurassique terminal ne peut pas étre absolument exclu de la 
premiere moitié. 

- c : 75 m. Intrarnicrites et biomicrites, parfois fenestrées, niveaux à oolites dispersées. 
Algues Udotéacées, WautiZocuZina sp., PseudotextuZarieZZa sp., Trocholines, Orbito- 
Zinopsis capuensis (De Castro) 

Ce dernier fossile assurerait l'dge barrémien de la moitié inférieure de la division 
(Macoin et coll., 1970 ; Fourcade et Raoult, 1973). 

- d : 200 m. Biomicrites, intramicrites fenestrées, Apparition successive de Sazpingopo- 
re 2 Za muetberghi (Lorenz), S. d i n d c a  Rad. , Sabaudia minuta (Hofker) , Debarinu sp . 
(proche sinon identique B D ,  hahounereneis Pourcade, Raoult et Vila mais mal conser- 
v€e), ûvaZveoZina re$cheZi De Castro. 

S .  muetberghi, S .  dinarica et S. &nuta pourraient indiquer 1 e Barrerno-Aptien, bien 
que ces organismes soient signal és depuis 1 'Hauterivien. S. muetberghi ne dépasserait pas 
1 'Aptien inférieur (voir Bassoulet et coll., 1978, pour les Algues et Charollais et coll., 
1965, pour S. &nuta). Debarha et surtout O. reicheZi (espce gargasienne selon Fourcade 
et Raoult, 1973) semblent assurer 1 'bge aptien de la moitié supérieure de la division. 

- e : 400 m. Intrabiomicrites, parfois f enestrges, B pelletoïdes . Udotéacbes, Gastéropodes, 
Rudistes, Miliolidbs , CunsoZina gr. pavonia d'Orb. , Orbito linides : "CoskimZim" 
b m n n h n n i  Decrouez et Moullade, ParacoskinoZina f t e zq j i  Decrouez et Moullade, Nau- 
pZieZZa in8oZita Decrouee et Moullade, 0rb.itoZina sp., ShpZorbZtoZina sp. Les Nez- 
ilaaata (N. convexa N.  ggra) apparaissent au somnet de la division. 

FQ. 15. - AnuZg8e de Za 8dme (d~ra88ique t emina l  d Albien) du Mont KanaZa (coupe G U ,  
situde f ig .  1 4 ) .  Les t r a i t s  verticaux de t a  colonne 7 traduisent Zes probab.iZi- 
tBs de datation -draprDs Zes rkfhences  citBes dans Ze texte- ddcroissantes de8 
t r a i t s  &pais continus aux t r a i t s  tknus discontinus. Les owanismes fiqur.48 sont 
s.ignaZBs pcrr t a  pmx.imitd d'une rdfdrence chiff ide  reportant aux planches photo- 
graphiques, 





Facies et slgnif icatton 

Une partie des sCldimirts, d4ipourvue de struchres sWimmta-ires au dl 4- ipwl- 
tieulilres correspond ti des dQp6ts en miFieu subtidal calm. Une wtre pavtie pribsaftY;e -&s 
strucat).çs fmstrCes qui  signalent des dapdts de milieu intertidal, w rhas Waees cl& dia- 
genëse en miI4eu vidose (ciments asjaCtrlques olr en Mnisque, pisolites ~m&ms-~. On ne 
saurait distinguer en g6nCral la pr&darirlnance de 1 'un de ces types a 1 'd&el le rfe '*la mu- 

- pe, leur al temance demeurant caractCristiqUca. 

On pourra pr8ter cependant attention des partinilari tes de d4iLtsll : 
- la division a (Jurassique terminal) montre des passëes d'oolites flbro-mbC&ks - 

d'wu calme, daposees en milieu également calme (voir Bernier et  Fleury, 1980), &nt  l a  
production n'aura plus lieu par la suite ; - la division c (et ses alentours), le milieu de la division e, mntPànt dsJ 
s4es I ml i tes dispersCe qui pourralent indiquer la proxtnrite du dl+eu g~~~ ("5 . 1 
oolltlqueu) ; 

K- 
- la division d presente un épisode median (aptim) dapourvu de sigma d'aiaw; 

rions, traduisant un approfondissement relatif, stngulier par son extansion verticale ; - la base de la division e (albienne) montre des psss4es 4 %U4Ytr%is, s&ns @uilva- 
lent avant 1% fumnlen-SBnonien. 

C. gr. &Z serait connue a s  1"~pt iem mis o r d 4 n s i r ~ t  cf* S part+r de 1'41- 
L arc 1974 ; ~croue t ,  1976). Les trois Mt to l  inidas splbci? b i a  (Saint -. 

nés sant attribuas II 11Alb4en suprleur sensu W o  (\rracbnh!l ~tllbptr3~' 'pwl. DdCtWat aZ 

lzmimt au Mm#nanien InQtirieur ti son extdhte soumet. 
1 Idoullade (1974). Cette division peut donc correspn$lxe gm8so ?nodo a 'h'bifl ce% *ml- 

, Rawrque : les trois Orbi tol f nides spécifiquement deCenin6s #nt Bt6 iQtghfi3 dcapr%s '& 
mt&riel du dukrtals par Dacrouaz et  Mou1 lad- (1974). L'holatyge de P. gtcnuryCqmv4mt Cft 
ltachairt1tlon GfA 112. 

Paur tQglOlgnar d'oscillations bathycnCtriquas mlnwirss et d'une- tncWil tti8 d@Wl, 
1 as s8d4aoonts traduisent une grande constance de 1 'envi rufinment d 'etisaRble. Aux - &thlcW- . 
ras 'fainaatr&es (et autres wttructures pat-ticuli&res") $es ,  i l s  oant p m q u ~  twdw-  Wen- 
$%qbm,. t a n t  par leur naaire propré! (irrtrumlcritjs?b, biomiwttes wackestm,  W b  rares spa- . 
ritus - sw3s quelques Ibchantillm rtwifenuent des Wris ats susceptibles (t'@ai in* ré- : 
WS; *ait. m irison de la aicritfsation qui les Am, air& **tpeston'!f, qwb , 

jar 'Y l m n t  (Algwas Udot4kcW. Dasyclad8~, Bastéropwhs f-1, i f  1 ' 9 7 ~ -  . , 

dton du p aitçbon, des' E&JficictCm@J, d e  Spongtaires, des Wréporis) . . 



- g : 100 m. Biomicrites ordinairement fenestrées, rares niveaux à intraclastes. 
Hormis quelques passées à Nezzazatidés (1. simpZex, N. gyra) ,  les microorganisnes 
sont rares et aucun ne permet de préciser l'âge de ce terme. 

- h : 200 m. Biomicrites fenestrées, à passées riches en intraclastes et Gastéropodes. 
Broeckina batcanica, Pseudorhapydionina dubia, puis CisaZveoZina Zehneri (C. faZ- 
Zax ? ) , Pseudorhapydionina Zaurinensis , ChrysaZidina gradata , des Nezzazatidé s , (N. 
gyra, i. convexa ,- ÏV. concava, BipZanata sp .) et ~unnndocu~ina reguZaris caractéri- 
sent la zone Cs B 2 ("Cénomanien supérieur-Turonien inférieur"). 

Facies e t  s i a n i f i c a t i o n  

L'alternance complexe précédente a cessé vers l e  somnet de l a  d i v i s i o n  e. A p a r t i r  de 
l a  d i v i s i o n  f, sauf r a r e  exception, l e s  sédiments témoignent constamment d'émersions. Tous 
présentent des structures fenestrées, s ignalant  des condi t ions i n t e r t i d a l  es ; nombreux 
sont ceux qui, en outre, présentent des traces de diagenese en m i l i e u  vadose ou phréatique 
(ciments asymétriques ou en ménisque, p i s o l  i tes vadoses, d i s s o l u t i o n  des coqu i l l es  arago- 
n i t iques) .  Le m i l i e u  est  donc constament a l a  1 i m i t e  de 1 'émersion. 

3) LE CENOMANIEN-TURONIEN ET LA BASE DU SENONIEN AU PIED OCCIDENTAL DU MONT 
KTONAKT 

La rou te  passant au p ied du Kanala conduit Zi Perdikaki -seul v i l l a g e  i n s t a l l é  au coeur 
du Massif- e t  jusqu'au pied occidental  du Mont Kionaki, où 1 'on observe, du N vers l e  S, 
l a  coupe suivante (coupe GHE, s i tuée f i g .  12). 

Descr ipt ion de l a  coupe ( f i g .  16, p a r t i e  d ro i te )  

- a : 50 m (et plus). Bancs épais (parfois plus d'l m) constitués de calcaires clairs mi- 
critiques à structure fenestrée, souvent riches en pelletoides, et/ou à structure 
laminée (portant des traces de perturbations attribuablesà la dessication) et de do- 

Fig. 17. - Vue du Mont Fayias depuis l e  SE iyLve orientale du lac de fiémasta). Sur  Z'ho- 
rizon se dessinent indistinctement l e s  crêtes du Mont Kanala e t  des parties sep- 
tentz4onaZes.d~ Massif du Gavrovo (Kionaki vers la  droi te) .  La fai l le- l imite  du 
massif ( f a i l l e  d'dlevradha, voir  fig. 1 2 )  passe prds de Z'extrdmitd gauche du 
Pont Tatarmas e t  se trouve indiqude par l e s  falaises situdes au bord du Zac, au 
pied de Z'Andhronis. La coupe (GHD - fig. 18) a d t d  effectude à partir de Za 
route, approximativement Ze long de la  ligne suivant laquelle l e  Fayias se dé- 
tache des plans lointains.  La falaise formant Ze s m e t  702 correspond à Za di- 
v is ion b du tex te  ; Z'Eocdne apparaft apprmiznativement à mi-pente, à droite du 
sommet. 



lomies grises microcristallines.. Passées bréchiques (intraclastes) fréquentes. 
S. gr. viatli, abondante, BipZanata peneropZifo~8, très abondante (GHE 9) carac té- - 
risent la zone Cs B 1 ("Cénomanien inférieur et moyen"). 

- b : 50 m. Calcaires, biomicrites et micrites laminées où seuls quelques Orbitolinidés 
sont notables (N. insolita, P. fleurui, Orbitotina sp. - GHE 10). 

- c : 200 m. Biomicrites et biomicrosparites (au sommet) souvent riches en pelletoides. 
Une passées médiane, encadrée par des niveaux à Rudistes est constituée de calcaires 
à structures laminées, de dolomies et de niveaux parfois rosés à intraclastes de 
grande taille (décimétrique). 
B. batcanica, P. dubia, CieaZveoZina Zehneri puis N. reguZari8 (GHE 35), 
Chysatidina gradata (GHE 18) datent la zone Cs B supérieur-Turonien ~ inférieur") . - 

- d : Un cône d'éboulis empêche d'observer le passage à la suite de la coupe, constituée 
d'environ 150 m de calcaires, d'abord clairs, devenant peu à peu plus sombres, alors 
que les Rudistes deviennent fréquents. Les biomicrites et biosparites, à pelletoï- 
des, ne renferment aucun des organismes précédents. 
PseudocycZmina sphaeroidea date la zone Cs B 3 ("Turonien-Sénonien p.p."). 

Une discontinuité d'ordre tectonique pourrait separer cette division de la préceden- 
te ; la coupe du Varassova (fig. 26) montrera cependant qu'un passage normal peut etre en- 
vi sage. 

Faciès et signification 

Les deux passees brechiques (division a et partie médiane de c) marquent des tendances 
émersives associees 8 d'importants remaniements, qui ne sont pas singuliers dans le Massif 
(IGRS-IFP, 1966, p. 60, cite un "calcaire bréchique rosé" sensiblement dans les mêmes ni- 
veaux) . 

Il reste que dans 1 'ensemble, les depots subtidaux sont mieux représentés que dans la 
couDe d ré ce dente et ~articul ierement au sein de la zone Cs B 2. Les conditions subtidales 
-assorties apparemnent d'une certaine agitation (sparites)- predominent largement ensuite 
(Cs B 3). 

4) LE SEflOflIEfl ELEVE-MRASTRICHTIEN A U  S DU MASSIF (MOmT FAYIAS) 

Une route contournant la partie S du Massif passe 8 Triklinos et aboutit au Pont Ta- 
tarnas. Une coupe s'offre au travers du Mont Fayias, 8 partir de la route, depuis les ni- 
veaux 8 Murgelta tata jusqu'8 la base de 1 'Eocene (coupe GHD, située fig. 12 ; vue d'ensem- 
ble fig. 17). 

Description de la coupe (fig. 18) 

- a : 120 m. Calcaires sombres en petits bancs (décimétriques) et calcaires plus clairs en 
bancs plus épais riches en débris de Rudistes. Biomicrites wackestone-packstone 

- B la base, M. tata et Keramosphaera tergeetina indiquent la zone Ce B 4 ("San- 
tonien sup€- ; - ensuite, les "Orbitolinid€s K" datent la zone Cs B 5 ("Campanien inférieur"). 
On note Orbitoides cf. tissoti (trh rare et toujours brisbe) dans une intra- 
biomicrite B CunsoZina sp. et abondants débris dlEchinodermes. 

- b : 40 m. Calcaires clairs en gros bancs (métriques) formant une petïte falaise à la 
crête du Mont. ~iomicrites-wackestone-packstone B "~rbitolinidés K'' et Moncharmontia 
apenninioa, Age : Cs B 5 ("cenpanien infbrieur") . 

- c : 75 m. Alternance de dolomies et calcaire8 clairs ; passées bréchiques (intraclastes), 
de structure lamin&e, ou riches en Rudistes . La base de la division appartient cer- 
tainement B la zone Cs B 5'(M. d n i c a ,  "Orbitolinidés K") ; sa partie supérieure 
n'est pas attribuable pr6cis-C8 B 5-Cs B 6 ? ("campanien inférieur"). 



. - - 60- - - ,  

. I 

- d : 6 m. Dolomies e t  calcaires en p e t i t s  bancs blancs a c r h e s ,  B structure l amide  e t /  
ou brechique (intraclastes).  Les biomicrites fenestrQes recelant des F a r e i n i f  i r e s  
fortemqnt r a e t f s t a l l i d s  OS l 'on reconnaît aisbipcnt des Milfolidgs ; des plages en- 
tfèreaent recria ' tall isdea Qvoquent tant par leurs disaenrions que par leurs f o ~ s  
(circulaires  QU a l l o q 6 e e  a contour lobb) de& Rhapydhn<na, bien que l 'organisation 
interne s o i t  totalemant effacba. 
On admettra donc l'appartenance de ce t te  division aux zones C s  B 6 ou Cs B 7 ,  s o i t  
un 4 6  probab'lemnt maastricibtien. 

- e : plusieurs m. Calcaires B l i thoclastes  anguleux blancs (rappelant l e s  faciès  d e , l a  
division pr(c6dente) 1 dabris de MadrBpores, Orthophragmines e t  rares  Alv&olines al-  
longlias, probablement de 1 ' Eocène moyen. 
hicune discordaace apparente ne $&!pare ce t t e  division de f a  p'récddente. Bien que te- 
doublas par des f a i l l e s ,  ces calcaires  ne représentent vraisemblablement pas une 
puissance suparieure a une dizaine de mètres ; l e  flysch apparaît ensuite sur l a  
Eorte pente qui descend vers l a  r ive du lac.  

. .- . - . -- . . - 

Pfçl. 28. - Ariatps di\ ZQ du None Fwbr (@Da 8iW8 f&ir. 12 et 37); L'organdame fi- 
, \ ,  & ubt'sdgrvxl0 ptzr une rOf-q oIrtfjWe ~portanc p h h e  p?w$ugrrqrhi- 

quoé. 1 .  

/ 



.*' '. 2 ;  Les divisions a et  b (Cs B 5) correspondent .LI des dêpbts en milieu subtidal calme, 
. $dans un environnacacnt de rCcifs à Rudistes. Les divisions- c et d (Cs B 6-7 ?) indiquent 
' "des m i  1 feux soumis perlodi quenent ii 1 ' he r s ion .  .: 

La division e (EocCne moyen) t r adu i t  un apisdde d1Qr6sl6n -et/ou d'absence de dGp6t 
endant le PalBodne-Eocenc inf&rieur,  puis le  retour à des coqt$.I$lgng , - ,  fnnch!pent =ri-, 

8 ' :'..":'$' <$!eii. ,",F& ".-4 
4f;;r;;p. , ,! es. . <.,\ &<*.,A - , 

*A,; ; Ce t e m  (Aubouin, 1959), impliquant des fac iès  franchement marins au Cretacti t : nais constitue une par t icu la r i te  remarquable du Massif. On a relevti une premi@re cou 
,par t i r  de l a  route joignant Xirokambos e figo 12, encar 

- ' 1 'angle suparieur dro i t ) .  

Description de l a  coupe (fig.,,l9); ,<:, 
A,.*, 

I .  <-  
, > . ,  

, 4: , 
', - a : 15 m. Calcaire8 sombrer. Biomicriter wackestoa8 B Rudirtee, CwleoZdna, 

1 

' .  
- b a 30 m. Calcairer claire B dabris de Rudiste8 : àfomicrites et intrabidct'iten pa*, 

rtone, alternant avec le faci88 prbeident. ,&?Td,$$ 
OrWtoZdr8 s . (0. madia, probablement) , Echinode-r , Pithonelles e t  GEobotrunum , 
' d p a r r i e  1 D i o y o Z i ~  est remarquable. &e : capanien ou uutriehtien -rk'q 

(Cr B 6 ou 7 1 ) .  

i c : 10 IR, Calcaires clairs : intrabioa~icrires. Miliolid&s, dabris de Uadriports. hga : 
maartrichtien ? - 



- d : 10 m. Calcaires clairs à débris de Rudistes : biomicrites packstone. 
Débris dlEchinodemes et de Madrépores ; Orbitoides sp., OmphaZocycZus macroporus, 
Hetlenocyclina beotica, Siderotites calcitrapoides, Pithonelles et GZobotruncana 
(rares). Age : maastrichtien. 

- e : 1 m. Calcaire clair : intrabiomicrite wackestone riche en plancton. Gtoborotatia 
épineuses et Globigerinidés à test épais, vraisemblablement d'âge éocène moyen. 

- f : Quelques m. Calcaires identiques.à ceux de la division d, dans lesquels aucun fossi- 
le éocène n'a été observé. 

La succession des affleurements devient ensuite incontrôlable en raison de recouvre- 
ments superficiels. 

Fig. 20. - AnaZyse du Crdtacd t emina l  e t  de aes relations avec tes  s6diments cdnozoEques 
au flanc NE du Massif du W r o v o  (GHA, situde fZg. 1 2 ) .  
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In te rp ré ta t ion  

Les fac ies â Orbi to id idés (d iv i s ions  b à d) correspondent â des mi l ieux subtidaux ou- 
verts aux inf luences du large (Pi thonel les,  GZobotmncana) e t  proches d 'éd i f i ces  réc i faux 
â Madrépores dont i l s  reçoivent l es  produi ts  de destruction. On l es  in terprétera comme des 
faciès marginaux de l a  plate-forme. 

Le contact de ces couches avec l e  niveau à plancton éocène es t  abrupt(, sans discor-  
dance n i  ravinement v i s ib le .  L'absence de foss i les  éocènes dans l a  d i v i s i o n  f demeure i n -  
t r i gan te  ; on n 'a  pas d'éléments permettant de cho i s i r  entre un sédiment provenant de l a  
destruct ion des couches crétacées au cours de 1'Eocène (ce fac iès n ' es t  cependant pas bré- 
chique) e t  1 ' in te rven t ion  d'une tectonique ( tangent ie l  l e  ?). 

Le "niveau iî Orbitoldes" es t  -en pa r t i e -  clairement d'âge maastrichtien. On verra c i -  
dessous qu'on ne peut pas -en toute r igueur-  l u i  a t t r i b u e r  par tout  ce t  âge. 

6 )  LE frNIVEAU A ORBITOIDES" AU FLANC IVE DU MASSIF. LA COUPE DE MEGALOKHORI 

La rou te  jo ignant Mégalokhori au l i t  de 1'Akheloos e f f l eu re  l e  c6té o r ien ta l  d'une 
é c a i l l e  ca lca i re  chevauchant l e  f l y sch  vers 1 'W. En ta i l l ée  dans l e  roc, e l l e  montre, au 
passage d'un ravin, l a  coupe suivante, d 'E en W (coupe GHA, s i tuée f i g .  12). 

Descript ion de l a  coupe ( f i g .  20) 

- a : 60 m. Calcaires clairs à débris de Rudistes. Biomicrites packstone. 
Orbitoides sp . en débris (0. media), Lepidorbitoides sp . , DicycZina sp . , AccordieZZa 
conica (très rare), Pithonelles et GZobotmncana (rares) s'y observent, à l'exception 
des formes typiquement maastrichtiennes citées précédemment (voir fig. 19). 

- b : 25 m. Calcaires clairs à Rudistes parfois entiers. Orbitoïdes rares, DicycZina sp. 

- c : 15 m. Calcaires et dolomies gris, souvent bréchiques (intraclastes), parfois de 
structure laminée et/ou fenestrée. Des calcaires graveleux -biomicrosparites et in- 
tramicrosparites- intercalés ne renferment que des faunes sans signification strati- 
graphique (Miliolidés). Un niveau à Orbitoides sp. s'y observe encore. 

- d : 25 m. Calcaires clairs, parfois bréchiques (intraclastes ?, aucun élément crétacé 
n'a été observé). Intrabiosparites et biomicrites. 
Débris d'Algues Corallinacées et de Madrépores fréquents ; MisceZZanea miscezza, FaZ- 
ZoteZZa sp. et "PseudochrysaZidina" datent le Paléocène supérieur. 

NB : on ne peut poursuivre l a  descr ip t ion sans noter  que les  affleurements sont assez bons 
pour permettre d 'a f f i rmer  que r i e n  n t  ind ique.a priom un accident â ce niveau : les  ca lca i -  
res de l a  d i v i s i o n  e viennent b ien en apparente concordance sur l a  d i v i s i o n  d. 

- e : 15 m. Calcaires gris-sombre à débris de Rudistes. CuneoZina sp., A. conica indiquent 
le Crétacé supérieur. 

- f : 10 m. Calcaires clairs, bréchiques. Biomicrites packstone à extraclastes (débris de 
roches à "PseudochqjsaZidina" et débris dilacérés de Microcodiwn. 
Organismes planctoniques (GZoborotaZia, Globigérinidés à paroi épaisse) et benthoni- 
ques mêlés (Madrépores, Corallinacées, Nummulites, Alvéolines, Orthophragmines). Gy- 
roidinetta magna et Fabiania cassis datent lfEocène moyen et/ou supérieur. 

- g : La route devenant parallèle à la direction des bancs, on ne peut préciser l'épaisseur 
des couches éocènes, qui paraissent cependant peu puissantes. Des calcaires à faune 
benthonique (Nummulites, Orthophragmines) et faune planctonique mêlées, datés de 
lfEocène supérieur par Grzybowskia passent normalement au Flysch par l'intermédiaire 
de pélites bleutées. 
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Gavmvo, ci Za hautew, de Vrovim (GFA, situde fgg. 12). 



In te rp ré ta t ion  

La coupe es t  const i tuée de deux par t ies  dont l a  superposit ion sur l e  t e r r a i n  rend né- 
cessaire qu' e l  1 es soient séparées par un accident tangent ie l  confondu avec l a  s t r a t i f  ica-  
t i o n  des carbonates (1  'ensemble plongeant vers 1 'E). On tentera par l a  s u i t e  de j u s t i f i e r  
ce t te  hypothese. 

- Segment 1 (d iv i s ions  a ii d) 
Les d iv i s ions  a e t  b ne comportant pas l es  faunes caractér ist iques du Maastrichtien, 

une i nce r t i t ude  peut demeurer sur l a  con t inu i té  de l a  sédimentation à l a  1 i m i t e  Crétacé- 
Paléocene. Il para t t  cependant peu vraisemblable que l a  d i v i s i o n  c puisse représenter l e  
Maastr icht ien e t  l e  Paléocene " i n f é r i eu r "  ; on admettra donc l a  p o s s i b i l i t é  d ' i n t e r rup t i on  
de sédimentation et /ou d'érosion ent re  l e  Crétacé supérieur (Campanien ? )  e t  l e  Paléocene 
supérieur. 

- Segment 2 (d iv i s ions  e à g) 

La d iscon t inu i té  para t t  i c i  extrêmement probable entre l e  Crétacé supêrieur e t  1 ' Eo- 
cene moyen, qu i  pour ra i t  ê t r e  af f i rmée par 1 'existence d'éléments paléocénes dans l e s  bre- 
ches de l a  base de l a  d i v i s i on  f ( in te rd isan t  en p a r t i c u l i e r  de v o i r  dans l e  contact de f 
sur e 1 'équivalent d'un contact anormal du type de c e l u i  qu i  separerai t  l e s  deux segments). 

En conctusion, on aura noté que l e  "niveau a Orbi toVdes", b ien développé en puissan- 
ce, ne représente pas nécessairement l e  Maastrichtien. On re t iendra par a i l l e u r s  l a  super- 
pos i t i on  des " fac iès d'émersion" au "niveau à Orbito9desm. Enf in  on aura trouvé mat iere a 
r é f l ex i on  sur 1 'existence d'une d iscon t inu i té  sédimentaire marquée par l a  superposit ion 
d i rec te  de llEocene moyen au Crétacé (segment Z ) ,  qui  pour ra i t  t rouver son éclairage dans 
1 'éventuel l e  absence du Crétacé terminal e t  d' une p a r t i e  du Paléocgne sous l e  Paléocene 
supérieur (segment 1) : c ' es t  probablement avant l e  Paléocène supérieur que se produisent 
des mouvements responsables de ces discont inui tés.  

7) L'EOCENE DU FLANC ORIENTAL DU MASSIF 

Plusieurs coupes des ca lca i res éocenes du f l anc  o r ien ta l  du Massif on t  é te  présentées 
précédemnent (Aubouin e t  Neumann, 1959 ; IGRS-IFP, 1966), montrant que l e s  sédiments s ' y  
t rouvaient relat ivement puissants. Il f a l l a i t  donc examiner l e s  affleurements de ce t t e  ré- 
gion, b ien que l a  quasi-cofncidence du pendage des ca lca i res e t  de l a  pente topographique 
y accroisse considérablement l e  r isque de recouper des accidents, que de nombreuses do1 i- 
nes e t  des c a i l l o u t i s  épars peuvent masquer. Les sédiments mêmes, déposés dans des mi l i eux  
proches de régions agitées renfermant essentiellement des f oss i l es  brisés, ne se prêtent  
pas a une étude aisée. 

Un parcours a é té  ef fectué dlW en E, depuis l e  sommet Fourka jusqu'aux abords de Vro- 
viana. Les pentes or ienta les du somnet Fourka proprement d i t  montrent l a  succession des 
d iv i s ions  a e t  b du segment 1, répétéesa 1'E par une f a i l l e  (portee sur l a  f i g .  12). Par 
l a  sui te,  il 1 'E de ce t t e  f a i l l e ,  une nouvelle r é p e t i t i o n  tectonique, plus cryptique, impo- 
se l a  descr ip t ion de deux segments d i s t i n c t s  pour ce qui  concerne les  ca lca i res eux-mhes 
e t  d'un t ro is ieme segment pour ce qui  e s t  de l a  t r a n s i t i o n  des calcaires à l a  base du 
Flysch (coupes GFA-GVE, s i  tuées f ig .  12). 

Descr ipt ion de l a  coupe ( f i g .  21) 

- Segment 1 

- a : 10 m, Calcaires sombres à Rudistes ou leurs débris : bimicrites wackestone-packstone. 
et ReticuZineZZa sp. caractérisent la zone Cs B 5 ("Campa- 

nien inférieur 

- b : 10 m. Calcaires clairs à Dasycladacbes, B niveaux bréchiques (extraclastes hétérogè- 
nes, en partie sénoniens, débris de Microcodium, biomicrites fenestrées). "Pseudo- 
chrysat id ina" et des Orthophmgmines indiquent un âge paléocene (supérieur, au moins 
dans la deuxième moitié). 



- c : 2 m. Calcaires à plancton. Biomicrites wackestone. Globigerinidés et GZoborotaZia 
anguleuses qui n'ont pu être dégagés. Paléocène ou Eocène inférieur. 

- d : 70 m. Calcaires clairs, bioclastiques. Biomicrites (rares biosparites) à petits "in- 
traclastes" (micrite à plancton paléocène ou éocène). 
Dès la base, grands Foraminifères (Orthophragmines, Alvéolines, Nummulites, Orbito- 
Zites) toujours extrêmement brisés et rare plancton. Age : éocène inférieur, proba- 
blement. 

- e : 20 m. Calcaires sombres en petits bancs. Micrites mudstone à rares Globigérinidés. 
Age : éocène inférieur ou moyen. 

- f : 40 m. Calcaires clairs (sparites, première moitié) puis sombres (micrites), riches 
en grands Foraminifères peu brisés. Grandes ~unmiulites abondantes, Fabiania cassis. 
Le plancton n'est plus associé au benthos mais peut apparaître seul en quelques min- 
ces niveaux. Age : éocène moyen. 

- Segment 2 
Sans qu'ait été discernée la nature de la discontinuité, le Crétacé apparaît de nou- 

veau, au passage d'une grande doline. On observe : 

- a : Quelques m. Calcaires (micrites) à Dasycladacées. Un banc renferme d'abondantes R&- 
ydionina Ziburnica et "BroeckineZZa cf. arabica", bien caractéristiques malgré la 
!ecristallisation des tests. Age : Cs B 7 ("maastrichtien supérieur"). 

- b : 5 m. Calcaires sombres (micrites) à plancton et débris dlOrthophragmines. Age : pa- 
léocène (supérieur) ou éocène inférieur. 

- c : 50 m. Calcaires clairs en gros bancs. Intra et biomicrites. La constante abondance 
des Madrépores, ordinairement petits mais formant parfois des boules de dimensions 
décimétriques, est caractéristique. Les bioclastes (Corallinacées, Dasycladacées, 
Bryozoaires, Gastéropodes et plus rares Orthophragmines) flottent dans une matrice 
ordinairement micritique qui recèle de rares Globigerinidés. 
Quelques Nummulites situées à la base de la division permettent de l'attribuer à 
1'Eocène. Curieusement pourtant, aucune des Alveolines présentes dans plusieurs ni- 
veaux n'est attribuable au genre AZveoZina S.S. : ce sont toutes des Glomalveolines 
dont plusieurs semblent se rapprocher de G. lepiduta. Age : éocène inférieur (ou 
moyen ?) . 

- d : 30 m. Calcaires sombres en petits bancs. Micrites ou biomicrites mudstone à très 
fins débris d'organismes et rare plancton. 

- e : 25 m. Calcaires clairs bioclastiques, Biomicrites. Alvéolines allongées, Orthophrag- 
mines, Nunnnulites, F. cassis, rare plancton. Age : éocène moyen. 

- f : 15 m. Calcaires sombres en petits bancs. Echinodermes parfois. 

- g : 10 m. Calcaires clairs à Nummulites et Orthophragmines. 

- h : 5 m. Calcaires carriés par des MZcrocodiwn. 
- i .  . Calcaires à Nummulites. 

L'affleurement devient à ce niveau (environs de Vroviana) de très mauvaise qualité et 
oblige à interrompre la description. Le passage des calcaires au Flysch a été observé plus 
au S. 

- Segment 3 (GVE, située fig. 12). 
La route joignant Topoliana à Vélaora circule près de la limite des calcaires et du 

flysch ; on peut observer plusieurs fois : 

- a : Sonunet de la série carbonatée (environ 5 m observés) constitué de calcaires (biomi- 
crites wackestone-packstone) , riches en Corallinacées, Orthophragmines , Grzybowskia 
sp. et PeZZatispira madaraszi. Le plancton, rare dans les bancs inférieurs, devient 
abondant au sommet. Age : éocène supérieur. 



- 
- b : Pélites bleutées, riches en plancton, intercalées à leur base d'un banc calcaire où 

le plancton dominant est associé à des Orthophragmines. Plusieurs lavages des péli- 
tes montrent 1 ' ab sence de GZoborotaZia cerroazuZevrsis S. 1. 

La sér ie  décr i te  e s t  redoublée par un accident dont l a  nature ne peut pas ê t r e  p réc i -  
sée. Le défaut d'observations la té ra les  ne pennet pas d 'a f f i rmer  q u ' i l  s ' a g i t  d'un acc i -  
dent tangent ie l  para1 l è l e  à l a  s t r a t i f i c a t i o n  b ien que 1 ' hypothèse demeure vraisemblable. - 

On manque par a i l l e u r s  de données pos i t ives certaines sur l ' âge  des sédiments a t t r i -  
bués à 1'Eocène in fé r ieu r .  Les t es t s  t r ès  br isés du segment 1 (d i v i s i on  d) ne se prêtent  
pas ti des déterminations e t  l e  segment 2 n 'a  pas é té  l ' o b j e t  de toute l ' a t t e n t i o n  néces- 
sa i re  : j e  ne savais pas a lors  reconnaqtre les  "B. c f .  arabica" dans les  fac iès fortement 
r e c r i  s t a l l  isés s i  b ien que, apparemnent compris "normalement" ent re  des couches à Fabianu 
l a  d i v i s i on  c du segment 2 para issa i t  en pr inc ipe a i s h e n t  a t t r i buab le  à 1 'Eocène moyen. 
On admettra donc l 'âge éocène i n f é r i e u r  de l a  d i v i s i o n  d du segment 1 e t  de l a  d i v i s i on  c 
du segment 2, non sans souligner q u ' i l  ne s ' a g i t  pas d'une donnée, mais d'une simple sup- 
pos i t i on  v ra i  sembl ab1 e. 

Dans ces conditions, l e s  segments 1 e t  2 sont assez comparables : 

- l e  Paléocène supérieur (ou Eocgne i n f é r i e u r  ?),  t radu isant  des inf luences 
planctoniques, repose directement sur l e  SénonieR (Cs B 5, segment 1) ou l e  Maastr icht ien 
(Cs B 7, segment 2) ; - 1 'Eocène i n f é r i e u r  (?)  relativement épais témoigne de mi l ieux subtidaux oQ 
1 'hydrodynamisme demeurait f a i b l e  (m ic r i tes  mudstone ou wackestone) à modéré (m ic r i tes  wa- 
ckestone packstone à bioclastes),  pourtant proches de mi l i eux  réc i faux ( t es t s  brisés, Ma- 
drépores) e t  ouverts sur l e  large (passées r iches en plancton, plancton ti l ' é t a t  dispersé 
dans maints niveaux) ; - 1'Eocène moyen témoigne de condi t ions moins " réc i fa les "  dans l'ensemble (enco- 
r e  que l es  spar i tes  de l a  d i v i s i on  f, segment 1 témoignent d'une ag i t a t i on  notable), b ien 
que l es  inf luences du la rge  demeurent sensibles. Une émersion passagère es t  t r ah i e  par l es  
bancs car r iés  par l es  MZc rocodh  (d i v i s i on  h, segment 2). 

8) L'EOCEME DU REBORD 2YW DU MASSIF 

De bonnes observations peuvent ê t r e  effectuées au S, du v i l l a g e  de Xirokambos, au 
po in t  où l a  route venant d'Arta, après avo i r  t raversé l a  lame ca lca i re  f r on ta l e  du Massif 
pénetre dans l a  bande de f l ysch  où es t  i n s t a l l e  l e  v i l l age .  On observe, sur l e s  deux cbtés 
de l a  route (coupe GEC, s i tuée f i g .  12, encadré de 1 'angle supérieur d r o i t )  : 

Descr ipt ion de l a  coupe (f ig. 23) 

- a : Quelques m. Calcaires gris-foncé, à stratification indiscernable. Micrite fenestrée 
à AeoZisaccus et CuneoZina sp. Age : crétacé supérieur. 

- b : 1 m. Calcaires clairs à lithoclastes sombres (calcaire sénonien à MurgeZZa Zata, en 
particulier). 
Biomicrites wackestone à plancton, GZoborotaZia pseuàomenardii et Gr. veZascoensis, 
trés probables (observés en sections), datent le Paléocène supérieur. 

- c : 15 m. calcaires clairs (biomicrites wackestone) à Globigérines et GZoborotaZia épi- 
neuses, à passée's d'éléments anguleux sénoniens, et gros silex rouges. Gr. vezas- 
coemis  (douteuse) pourrait indiquer encore le Paléocène supérieur ou 1'Eocène infé- 
rieur vers le sonmiet de la division. 

- d : 6 m. Calcaires clairs (biomicrites wackestone), parfois bréchiques (extraclastes sé- 
noniens), à Globigerinidés à test épais et Hantkenines de 1'Eocène moyen ou supéri- 
eur (aucune section de Gr. cerroaauZensi8 n'a été observée). 



- e : 6 m. Pélites bleutées, représentant la base du Flysch. Ces pélites reposent sur les 
calcaires par l'intermédiaire d'une surface irrégulière, corrodée et parfois encroû- 
tée de produits ferrugineux ; elles renferment des galets calcaires (sénoniens ? et 
éocènes). 

- f : Flysch gréso-pélitique renfermant encore des galets calcaires. 
In terpréta t ion 

La forme du contact  séparant l es  ca lca i res sénoniens des couches bréchiques du Paléo- 
cene supérieur n ' es t  pas clairement discernable. Une lacune (importante ? )  l u i  correspond 
probablement ; en t o u t  6 t a t  de cause, l es  remaniements impliquent que des affleurements 
sénoniens v i f s  ( be rgés  ?)  devaient ex is te r  a l  entours depuis 1 e Pal éocène supérieur jus- 
qu'à 1 'Eocène moyen, au moins. 

L ' a l l u r e  de l a  surface sur laquel le  reposent les  pé l i t es  de l a  base du Flysch indique 
cependant un ravinement, probablement responsable de 1 'ab1 a t ion  d'une p a r t i e  de l a  sé r ie  
ca lca i re  (1 'Eocène supérieur para1 t absent). 

Il reste que l es  inf luences pélagiques exclusives, soul ignees par l a  présence de s i -  
l e x  caractér isent une série, qu' en négl igeant 1 e contexte, on pou r ra i t  qua1 i f  i e r  de ionien- 
ne. 

9) L'EOCEhW SüPERIEUR A LA POINTE SEPTENTRIONALE DU MASSIF 

Au NE de Xirokambos, l a  route t raverse un p e t i t  sync l ina l  marqué par les  couches éo- 
cènes e t  l e  Flysch. La source Kanalia, proche de Kranies, l u i  correspond. On observe, à 
l a  source même (coupe GHC, s i  tuée f ig .  12, encadré de 1 'angle supérieur d r o i t )  : 

Descr ipt ion de l a  coupe ( f i g .  23) 

- a : 1 m. Calcaires en bancs moyens (30-40 cm) à lithoclastes (extraclastes : Sénonien à 
CuneoZina), très riches en grands Foraminifères (Nummulites, Orthophragmines) et 
plancton. 
Grzybowskia sp . et GZoborotaZia cerroaauZensis S. 1. (probablement Gr. cc ,2aensis) 
datent 1'Eocène supérieur. 

- b : 2 m. Calcaires en bancs minces (5-10 cm) renfermant soit des faunes bents~niques 
(Nummulites, Or thophragmines, Chapmanina gassinenais , sp .) sbi t des fau- 
nes planctoniques (Globigerinidés , Gr. cocoaensis , biomicrites 
packstone à faune benthique renferment des débris d'Alvéolines et des nodules de mi- 
crite à plancton (d'âge éocène moyen ?) .  

- c : 2 m. Bancs minces (d'ordre centimétrique) riches en faunes planctoniques (Gr. cocoa- 
ensis), singularisés par la présence de nombreux petits silex noirs aplatis selon - 
la stratification. 

- d : Pélites bleues, de la base du Flysch. Gr. cerroazuZemis s.1. ne s'y trouve pas. 

In te rp ré ta t ion  

Les inf luences pélagiques (soul ignées par l e s  s i l e x )  e t  benthoniques se balancent 
dans ces calcaires b ien datés de 1 'Eocene supérieur. 

Des débris de .ca lca i res senoniens rappel l e n t  1 'existence d'aff leurements de roches 
crétacées encore l i b r e s  de toute couverture ; l e  remaniement d'éléments éocenes indique 
que les  var ia t ions du m i l i eu  sont l i é e s  à des mouvements du fond susceptibles d 'ent ra tner  
l a  destruct ion de roches éocenes déja 1 i t h i f  iées. 

Le passage des calcaires aux p e l i t e s  de l a  base du Flysch es t  tranché e t  ne présente 
pas de trace de d iscont inu i té .  On notera pourtant que dans l e  même sync l ina l ,  à f a i b l es  
distances de ce t t e  coupe, une surface i r r égu l  i è r e  par fo is  encroûtée de produi ts f e r r ug i -  
neux sépare les  ca lca i res des pé l i t es  ; ce qu i  semble indiquer au moins une i n t e r rup t i on  
de l a  sédimentation entre l e  dépbt des deux facies.  On y verra une simple conf i rmat ion de 
1 ' i n s t a b i l i t é  des fonds, déja notée au cours de l a  sédimentation des calcaires.  



101 LE PALEOCENE ET L 'EOCENE A L 'EXTREMTTE MERIDIONALE DU MSSIF 

La route jo ignant T r i k l i nos  au Pont Tatarnas recoupe l e  sonnet de l a  sé r i e  calcaire,  
à l ' oues t  du Mont Fayias. On observe (coupe GHF, s i tuée e t  esquissée f i g .  23) : . 

- a : Des calcaires sénoniens, riches en Rudistes, sur lesquels reposent, sans discordance 
ni ravinement apparent : 

- b : 12 m. Calcaires bréchiques (lithoclastes hétérogènes : calcaires sénoniens à A. co- 
nica, CuneoZina... ; et de tailles variées : jusqu'au décimètre) 

- à la base : biosparite à Miliolidés et Mz'sceZZanea misceZZa du Paléocène (su- 
périeur ?) 

- au soumet : biomicrite à FaEania, Grzybowskia et PeZZatispira madaraszi, de 
1'Eocène supérieur. 

- c : Des pélites jaunes (au moins 3 m) semblent recouvrir normalement le sommet des cal- 
caires. 

On se gardera de t i r e r  de t rop  précises conclusions d'un aff leurement t rop  succinte- 
ment étudié. On peut cependant évoquer i c i  encore l a  destruct ion continue de r e l i e f s  cré- 
és avant l e  Paléocène supérieur. 

111 LA SERIE DU POINTEMENT CALCAIRE DE PREVEhTZA (= VELAORA) 

Situé à plus de 10 km au S de 1 'extrémité méridionale du massif du Gavrovo, l e  poin- 
tement ca lca i re  marqué Preventza sur l e s  cartes e t  dénomné Velaora par l e s  habitants des 
l i eux  ne f a i t  pas p a r t i e  du Massif. Pourtant, s i t ué  dans son axe, il montre des fac iès 
précédemnent décr i ts.  On ne saura i t  donc l e  considérer autrement que comne un appendice 
de l a  grande masse septentr ionale ( s i t ua t i on  f i g .  11 - marqué 1 b i s ) .  

J ' a i  rapidement v i s i t é  ce t  affleurement, découvert e t  por té  sur 1 eur ca r te  (Mesolon- 
gion, 1/100 000) par l e s  géologues de B. P. (1971). Allongée sur près de 2 km pour près 
d ' l  km de large, ce t t e  masse es t  représentée sur l a  car te  comme const i tuée entièrement de 
ca lca i res crétacés environnés de Flysch. Les ca lca i res forment actuel 1 m e n t  une p resqu ' l l  e 
dans l e  l ac  de retenue du barrage de Kastraki r e l i é e  à l a  t e r r e  ferme par un mince pédon- 
cuTe. 

La plus grande partie du Massif est constituée de calcaires sénoniens à Rudistes (Di- 
cgclina, PseudocgcZammim cf. massiliensis.. .) dont le plongement vers le S permet d'obser- 
ver le passage sous les faciès à Orbitoididés du Crétacé (Orbitoides sp., S. cazcitrapoi- 
des, GZobotruncana) . - 

Le flanc occidental, compliqué par des accidents de direction sub-méridienne, montre 
des bancs calcaires très clairs plongeant vers l'W, riches en faunes planctoniques, où 
l'on peut distinguer : 

- des niveaux d'âge probablement paléocène-éocène inférieur (Globigerines et 
GZoborotaZia épineuses), renfermant des débris calcaires riches en plancton (faunes sensi- 
blement de même âge que le liant, ou faune 2 GZobotm~ncana) ; - des niveaux d'âge éocène inférieur ou moyen (GZoborotaZia du type de Gr. buz- 
Zbrooki ou Gr. densa) ; - des niveaux d'âge éocène moyen (ou supérieur ?) à Globigerinidés à test épais 
et Hantkénines. 

Je n'ai pas observé le contact du ~ l ~ s c h  sur les calcaires. 

S ign i f i ca t i on  

La sér ie  évoque précisément c e l l e  que l ' o n  peut reconst i tuer  sur l e  p é r i c l i n a l  N du 
Massif du Gavrovo. Le Sénonien de type "plate-forme interne" f a i t  place à des fac iès de 
type "barr ière"  au Cretacé terminal, puis franchement pélagiques au cours du Paléocene 
(?)  - Eocène. 



Son importance est considérable dans la mesure où elle permet d'exclure que les dif- 
férenciations observables au N du Massif du Gavrovo soient strictement 1 'effet d'un éven- 
tuel "ensellement" septentrional de la zone. On sera donc fondé à envisager 1 'organisation 
des faciès selon une logique "longitudinale" qui n'eut pas été légitime en l'absence de 
cette observation. 

12) LES AFFLEUREMENTS TEMOIGNANT DE L 'INSTALMTION DU FLYSCH 

L'installation progressive du Flysch est ordinairement marquée par 1 'existence, à sa 
base, de plusieurs mètres de pél i tes, bleues ou jaunes, habituel lement riches en faunes 
pl anctoniques. On peut cependant distinguer trois types de contacts entre 1 es calcaires 
et le Flysch : 

- Les pélites reposent normalement sur les calcaires (d'âge éocène supérieur) et 
sont intercalées à leur base d'au moins un banc calcaire. Ce type marque un passage conti- 
nu du calcaire au Flysch et supporte la notion de "couches de passage". 

- Les pélites reposent sur des calcaires d'âge éocène supérieur (soit à peuple- 
ment planctonique exclusif soit à peuplement mixte) mais ne sont pas intercalées de cal- 
caire. On est alors fondé à soupçonner une discontinuité de sédimentation, soulignée par- 
fois (GEC, GHC et alentours) par une surface de ravinement. 

- Le Flysch gréso-pélitique repose directement sur les calcaires crétacés. Ce 
type n'est pas rare dans le Massif ;, les cartes disponibles l'indiquent et la coupe de Ka- 
tavothra (IGRS-IFP, 1966, p. 127) 'le met en évidence. En cette localité, il semble que les 
pélites existent à la base du Flysch, Ce n'est pas toujours le cas ; ainsi à l'extrémité 
SW du Massif, près de Pétrona, le Flysch gréso-pélitique repose directement en discordance 
angulaire sur les calcaires crétacés (voir photographie in Richter et Mariolakos, 1973a, 
fig. 11). 

L1%ge de la base du Flysch fera l'objet d'une discussion d'ensemble, nécessitant d'au- 
tres observations. Pour ce qui concerne le Massif, je n'ai pas entrepris la détermination 
détai 1 lée des faunes planctoniques, abondantes pourtant dans la plupart des 1 avages (une 
quinzaine) effectués. Je n'ai en effet observé aucun des CO-marqueurs de la zone à Cassi- 
gerinella chipolensis-Pseudohastigeri~~~ micra , en 1 ' absence desquel s i 1 est vain -pour 1 a 
question qui nous occupe- de tenter de déterminer précisément les Globigerinu (Gg. cf. am- 
pliapertura, Gg. cf. tripartita, Gg. cf. gortanii, cette derniere très rare) et les Globo- 
rotalia (Gr. cf. increbescens.. . ) observées, dont la répartition s 'étale de part et d'autre 
de la limite éocene-oligocene. Je tiens cependant pour très significative l'absence totale 
constatée de Gr. cerroazulensis s.1. et des Hantkénines dans les pélites et je concluerai 
à l'age oligocène (basal ?) de la base du Flysch. Il reste qu'on pourra discuter la signi- 
fication chronostratigraphique de la zonation utilisée et de ses relations avec la zonation 
fondée sur les Foraminifères benthoniques ; on s'y emploiera plus loin (début de la cin- 
quieme partie). 

C) RECAPITULATION 

Les données de l'analyse précédente, établies au long de coupes dont i l  était diffici- 
le de rompre la continuité sont susceptibles d'être rangées en un cadre stratigraphique 
d'acces plus aisé et nécessaire à la compréhension del'ordonnancementdes phénomènes sédi- 
mentai res. 

1) LE JURASSIQUE TEIMIQAL-CRETACE INFERIEUR 

Les données de la coupe du Kanala sont pour 1 'instant uniques et ne sauraient donner 
lieu ici à amples commentaires. 

Les niveaux à P. lituus sont cependant reconnus au pied du Mont Alinda (Aubouin, 
1959) ; le Crétacé inférieur, reconnu dans la falaise de Megalokhori (IGRS-IFP, 1966) se- 
rait en partie dolomitique mais apparemment peu différent de celui du Kanala. 



On aura noté l 'accumulation de p lus de 1 000 m de carbonates, répétant l ' a l te rnance  
de dépôts subtidaux e t  de dépôts témoignant d'émersions, formés dans des mi l ieux calmes de 
l a  plate-forme interne, régulièrement subsidente. 

2) LE CENOMANIEN-TURONIEN INFERIEUR (zones Cs B 1-2) 

Les deux coupes à notre d ispos i t i on  ( f i g .  16), pourtant relativement proches, ne sont 
comparables que par l a  s i g n i f i c a t i o n  d'ensemble des dépôts, témoignant de constantes ten- 
dances à 1 'émersion, sou1 ignées par une r e l a t i v e  abondance des brèches intraformat ionel  1 es. 
On peut apparemment dégager l e s  mêmes tendances dans l e  N du Massif, où f u ren t  signalées 
(IGRS-IFP, 1966, p.60) diverses loca l  i t é s  où af f leure un "ca lca i re  bréchique rosé" d 'âge 
vraisemblablement a l  bien-cénomanien e t  décr ivent (p. 100, Katavothra) des "ca lca i res 1 i t é s  
e t  bancs de dolomie" datés par "Praesorites" ( i l  s ' a g i t  t r ès  vraisemblablement de B. bal- 
canica) . 

Il res te  que, aux di f férences de d é t a i l  près, l es  sédiments des zones Cs B 1-2 signa- 
l e n t  qu'une rupture du f r a g i l e  équi l i b r e  précédent s ' es t  produite, provoquant l 'accentua- 
t i o n  des tendances émersives, jusque l à  passagères. Les conséquences en seront cependant 
1 imitées puisque l a  subsidence se poursuivra e t  que l a  sédimentation gardera encore long- 
temps son caractère nér i t ique. Le domaine de sédimentation demeure dans l e  cadre de l a  
"plate-forme interne". 

31 LE TURONIEN-SENONIEN p .p .  (zones CS B 3 à CS B 5) 

Les documents réunis sur ce t t e  période sont pauvres, en 1 'absence de coupes continues 
permettant d'observer 1 es t rans i t i ons  au Cénomanien e t  au Crétacé terminal. Les fragments 
de l a  sé r ie  connue s'organisent a i ns i  : 

- une p a r t i e  de l a  zone Cs B 3 ("Turonien-Sénonien p.p.") es t  connue par des ca l -  
ca i res à Rudistes déposés en m i l i e u  subt ida l  pa r fo is  ag i té .  On n'en connalt que ce qu i  ap- 
pa ra l t  dans l a  p a r t i e  supérieure de l a  coupe GHE ( f i g .  16, à d ro i t e ) ,  c 'est-à-dire environ 
150 m ; ce qu i  correspond à un minimum, probablement sans rapport  avec 1 'épaisseur t o t a l e  
des sédiments déposés pendant ce t  i n t e r va l  l e  ; 

- l a  zone Cs t3 4 ("Santonien supérieur") n ' e s t  reconnue qu'à son somet  (GHD, 
fig. 18) ; - l a  zone Cs B 5 ("Campanien i n f é r i eu r " )  es t  mieux connue (GHD). El  l e  correspond 
iî plus de 150 m de calcaires à Rudistes e t  leurs  débris, déposés en m i l i eu  subt idal  calme. 
On remarque dès ce t te  zone l ' appa r i t i on  des " fac iès d'émersion". 

Le Turonien-Sénonien p.p. correspond donc, pour ce qu'on en connalt, à des dépôts de 
mi l i eux  marins subtidaux de l a  plate-forme interne. On a toutes raisons de penser que ces 
mémes caractères sont ceux de l a  t o t a l i t é  de l a  série, comme on 1 ' a  vu en quelques po in ts  
où l e  substratum de l a  sé r ie  t e r t i a i r e  e s t  évoqué (GEC, GFA 1.. .). 

4 )  LE SElVONIEN TERMINAL-MUSTRICHTIEN (zones Cs B 6-7) 

Les affleurements du Crétacé terminal sont relat ivement peu nombreux en raison des 
érosions postérieures. On peut rapporter ceux qui  sont connus à t r o i s  types. 

- Facies à OrbitoPdidés 

On l ' a  observé sur l e  p é r i c l i n a l  N du Massif (GHA, GHB) e t  dans l e  p e t i t  massif méri- 
d ional  de Preventza ; il es t  par a i l l e u r s  c i t é  en d ivers  points du Massif par IGRS-IFP. 

Les deux coupes décr i tes  sont complémentaires e t  montrent que s ' i l  peut correspondre 
au Maastr icht ien élevé (GHB) , l e  "niveau à Orbitoïdes" peut 8 t r e  a t t r i bué  pour p a r t i e  au 
"Campanien-Maastrichtien". Sa puissance pour ra i t  Otre d 'une centai ne de mètres. 

Les sédiments observés sont franchement marins, subtidaux, déposés en m i  1 ieux peu agi-  
tés, ouverts sur l e  large (plancton), cependant proches de domaines réci faux soumis à 1 'ac- 
t i o n  des t ruc t r i ce  des éléments. On l es  a t t r i buera  au bord "externe" de l a  plate-forme. 



- Faciès r é c i f a l  , 

Les géologues de IGRS-IFP semblent 1 ' avo i r  i d e n t i f i é  "à 1 ' W  de 1 ' Ithamos" par l a  pré- 
sence de Polypiers, Algues, Bryozoaires cimentés par de l a  c a l c i t e  c r i s t a l  1 ine. 

- Faciès d'émersion 

Ces fac ies sont développés à 1 'angle SE du Massif (Fayias, GHD) e t  ex is tent  sur son 
f l anc  o r ien ta l  (GFA 2). I l s  peuvent appara7tre dès l e  sommet de l a  zone Cs B 5 ("Campanien 
i n f é r i eu r " )  mais correspondent pour l ' e ssen t i e l  aux zones Cs B 6 e t  7 ("Campanien ?-Maas- 
t r i ch t i en " ) .  I l s  sont bien développés au-dessus des fac ies sénoniens de "plate-forme i n -  
terne" (GHD) mais gagnent vers l a  f i n  du Crétacé l e  domaine bord ier  à OrbitoTdes (GHA). 

On a tenté sur l a  f i gu re  22, en s ' i n sp i r an t  des schémas classiques de r é p a r t i t i o n  
des faciès de plates-formes, de réun i r  l e s  données disponibles. On n'éprouve pas de d i f f i -  
cu l  t é  à d is t inguer  l es  domines correspondant aux principaux facies,  entre lesquels pour- 
r a i t  s ' ins inuer  une bande de fac iès réc i faux  passant par l e s  sommets Ithamos e t  Gavrovo. 
Le schéma de corré la t ions j o i n t ,  fondé en p a r t i e  sur des bases object ives (dans l a  mesure 
où l ' o n  admet l e  synchronisme des zones Cs B 6-7 e t  du "niveau à Orbitoïdes") comporte en 
out re  une f i gu ra t i on  symbolique de l a  migrat ion "vers 1 ' i n t é r i eu r "  de l a  ba r r i è re  r éc i f a -  
l e  envisagée dans l a  conclusion suivante. On ignore évidemment t o u t  du d é t a i l  de l a  r e l a -  
t i o n  entre facies réc i faux e t  fac iès  d'émersion. 

Fig. 22. - Essai sur Za r lpar t i t ion  des conditions de sldimentation au cours du Maastrich- 
t i en  dans Za rdgion des massifs du Gavrovo e t  de Freventza (d'après des infor- 
mations précddment rapportées e t  quelques donndes dues à IGRS-IFP, 1966) .  En 
bas, schéma de corrdZation entre Zes divers types de sédiments (voir Ze t ex t e ) .  

+ Madrépores 
Ire Rhapydionina 
+ Orbi to ïdes(p lancton)  
r Rudistes 

G F A  G H D  pq 
ICsB7)  

FaciesYexternes" 

Fac ies" in ternesn 
subtidaux 



Concl usion 
La dua l i t é  des fac iès -que 1 'on peut admettre avo i r  e t6  'séparés par ceux de l a  b a r r i -  

are réc i f a l  e- e t  1 eurs i n t r i ca t i ons  f i na les  suggèrent plusieurs réf lexions. 

- L 'appar i t ion des fac iès "externest' sur un domaine jusqu'alors a t t r ibuab le  à 
l a  pa r t i e  " interne" de l a  plate-forme implique une migrat ion de l a  bar r iè re  réc i fa le  bor-  
d ière vers 1 ' i n té r i eu r  de l a  plate-forme, s o i t  une diminut ion de l a  surface du domaine 
str ictement nér i t i que  ; tendance qui  peut é t r e  t r adu i t e  en terme de "transgression", - L 'appar i t ion progressive puis l a  prépondérance des faciès d'émersion dans l a  
pa r t i e  in terne de l a  plate-forme puis finalement l e u r  expansion sur t o u t  l'ensemble imp l i -  
que au cont ra i re  une tendance " régressi ve" . 

- Les deux mouvements, apparemnent de sens opposé sont pourtant -au moins en parr 
t i e -  synchrones e t  il y aura t ou t  l i e u  de l eu r  rechercher une cause cornnune. Leur existence 
e t  l eu r  date d ' i n i t i a t i o n  sont sans doute attestées par l e  développement de breches carbo- 
natées dans l e  "Sénonien supérieur" de l a  zone Ionienne. 

Plusieurs évtlnements se produisent au cours de ce t te  période, dont 1 ' e f f e t  cumulat i f  
peut conduire -à l a  1 imi te-  â l a  discordance loca le  du f l ysch  oligocene sur divers niveaux 
du Crétacé. La f i g u r e  23 reprend l e s  observations effectuées sur diverses coupes précédem- 
ment présentées. On notera qu'au regard des condit ions extrêmement changeantes qui  sont 
décelées, l e  nombre d t  a f f  leurements observés reste f a i b l e  ; i 1 s semblent cependant su f f i re  
à i l l u s t r e r  les  grands t r a i t s  de l ' h i s t o i r e  du Massif. 

a )  Le passage du Crdtao& au Patdodne 

Les possibi 1 i tés d'un passage continu du Crétacé au Paléoçene sont manifestement t r 6 s  
réduites. Seules l es  coupes où l e  Maastrichtien es t  daté ou vraisemblable sont 6 envisa- 
ger : - l a  coupe GHB, 00 l e  Maastr icht ien es t  franchement daté dans l e  "niveau à Qrbi-  
toides", montre 1 e recouvrement de ce lu i  - c i  par 1 ' Eocène moyen ; - l a  coupe GHA, où l e  "niveau a Orbitoïdes", non certainement daté du Maastrich- 
t ien, es t  recouvert par l e  Paléocène supérieur, l a i sse  peu de place (moins de 10 m) au dé- 
veloppement du (Maastrichtien élevé ?)-Paléocène i n fé r i eu r  e t  moyen. Un doute peut subsi s- 
t e r  cependant, 8 l a  faveur du fac ies peu favorable aux datat ions ; 

- l a  coupe GFA (2) témoigne d'une net te  discont inui  t e  entre l e s  facies d'émar- 
sion à Rhapydionina e t  l es  faciès planctoniques du Paléocène-Eocène i n f é r i e u r  ; 

- l a  coupe GHD peut é t r e  considérée c m e  douteuse de ce po in t  de vue puisque 
l ' o n  n 'a  pas pu cho i s i r  ent re  l e s  zones Cs B 6 e t  Cs B 7 dans l es  derniers niveaux creta- 
cés datés. Les quelques m somnitaux de fac iès d'émersion recouverts par 1'Eocène moyen 
pourraient donc éventuellement appartenir au Paléocene. 

On s'abstiendra pour 1 ' instant,  en 1 'absence de t ou t  élément de cert i tude, de conçl u- 
r e  sur ce point .  

Tous 1 es dépbts datés du Pal éodne appartiennent au Pal éocene superieur , Il s reposent 
sur divers niveaux, s o i t  éventuel lement l e  Paléocène " i n fé r i eu r "  (GHA, t r t ls douteux, v o i r  
ci-dessus), s o i t  l e  Maastr icht ien ( fac ies â Orbitoïdes ou fac iès d'émersion), s o i t  p lus 
fréquemnent sur l e  Sénonien. I l s  sont en outre caractérisés par des fac iès franchement d i f -  
férents de ceux q u ' i l s  recouvrent, s o i t  r iches en faunes planctoniques (GEC GFA 2, Pre- 
ventza) s o i t  r iches en éléments cretacés remaniés (GFA 1, GHF), 

On es t  donc fondé a s i t u e r  avant l e  Paléocène superieur e t  après l e  Maastrichtien 
(ou, en toute rigueur, a 1 ' i n t é r i e u r  de l a  période comprenant l e  Maastrichtien e t  l e  Paleo- 
cene) un bouleversement considerabl e de 1 'organisat ion de 1 a p l  ate-forme, r e ~  ponsabl e de 
l a  discordance du Paléocène supérieur sur l e s  formations précédentes e t  du dévelop~ement 
des passées planctoniques sur l a  plus grande p a r t i e  du Massif. 
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On gossCde pau dt ' in fomt ions sur cette @riode qui wi t  vraisembtablgnant ,dtaburd sc 
~ ~ U ~ S U ~ V W  Tas conditions in i t i4es wr P a l W n e ,  puis un retour a une saiikentatian plus 
neritique, dans rcne amôiance rdl iTale cependant. (6fA). 

d )  L'-na mo#(41L 

tes s e d i m t s  de ce$- périme gagnent qur 1 : on les 
abserve en plusieurs points directment sur l e  substratun crçtac s vartglS 

. voisinent faunes planetoniques e t  benthoniquas. 
Un épisode d' émersion se produit, maque par le développenent des M Z b p o ~ ~ d d a r n  (BFII: 

qui doit C t r e  mis en relat ion avec des phénomènes âe m e  ordre produits a l a  ai8na 
ue dans 1 ' ensemble de l a  zone (bauxites. . . ) 
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"1 "' i ' 

Pmkque partout reconms, las dépdts dt cette p&ritxte sont carparablas wtx prtdlriasrrt~:' ?' 
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Bien que l e s  preuve8 dttecter de non age n'aient pu a t r e  apportben, tout cartcWZl; a ' 

rer l 'hportance d'un profand boulevernaiaent d'&a maastrichtien-palbocène, traduit 
ar t  d f v ~ r s  ni-s : 

- discordrnce d'ensemble du Pol6ocane nupbriera ; - àévelopprmint B par t i r  du PalbocSne nop6rieur dei psnrréen planctosliques ; - existence de brSch~e polygéniqueri ( é l h n t s  de Cr6tacb) B teas nive- et 
divers point8 du Masrif, tradu;tsat l'existence de re l ie f8  mcberux pqmments ma @i8tXSr.pT 

mis; - t€duction wnnid&able de! l a  puiraance d e n  &Qgôtr ; - d6mlopgemit lacqlisa dr facigs r6cifau;r i Madr6poren. 

Ckb caract8res conrt i twnt *utrat de diffrrancer avec le type &e d d i a m ~ & a ~  
#?a .fdlat FQ-d pendant l a  plus grande par t ie  âta Cr€tae&. La mrprgBiols& du f oBd est * 
~ ' ~ Z I l c e  e t  variable, l a  barr ière r6cifale a P d 6  vers ce qui 6t.M UP C r i t d  bF 
p-uzm intera.; p e m t r a e  wa inieluem8r du la- cbp pWtr+-t Ta 

- dh frmr5ta13* Wio e t  nurtorte, 1s +uJbrit&ace a cena4 da u! meaifartez 
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aB +$bmlksa % s ~ ~ ~ ~ . ~  Ut eme&le a fait. lm eont.lte *en1 lamqms *, 
n ~ k  ~ k o a r  riat iIi i l c r i t a s ,  mis il p . u t %  c l a i r  tMJ1 qurm u #aurait 
m t arul. YMd-if icafbB8 aga wtk* a 1. fia -& Crlt.e6- 
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tre IIGRS-IFP, 1966, p. 210, f ig .  55, coupes 1, 10 e t  11) ; 

1 PQ. 84. - Eeqdsse géotogiqw et coupe stnccCuraZe des Muss4fs du Varassova et du Ktokova. 
1 : ~p.bonatee st flysch àu Dançnna, de ; a : C-ien ; b : Won2en  d Macrstz4ch- 
tien ; o : PaZ&c&w-EocBns (entre b et c : W a o n  d R. liburnica) ; d : "couches de pasea- 
ge au ftysoh" ; e : Q s c h  d intercatatigns congZank~ 
formatZons rkcentes des àdpressùms. 
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La seule observation susceptible de mettre en cause la continuité de la sédimentation 
au passage calcaire-Flysch a été rapportée précédemnent (coupes GEC e t  GHC) : i l  s ' ag i t  
d'une surface irrégulière, ferrugineuse au-dessus de laquelle les pélites de la base du 
f lysch renferment quelques galets calcaires. 11 s 'agit d 'un phénomène très 1 ocal i sé dans 
lequel on inclinera à voir -coïncidant avec l e  moment d'arrivée du Flysch- la trace de 
1 'une des instabilités précédemment évoquées. C'est en t o u t  état  de cause un fa i t  isolé, 
qui ne pèse pas devant la masse des autres fa i t s ,  selon lesquels les sédiments déposés de- 
puis le  Paléocène supérieur ont  tous les comportements d ' un  ensemble discordant unique, 
transgressant un substratum peu émergé de morphologie complexe. Toute interprétation dif- 
férente devra faire état  d'une discordance du Flysch sur les calcaires d'âge tertiaire. 

I D) FIGURATIONS SE RAPPORTANT A U  MASSIF 

1 ASPECT DU MASSIF 

- Aubouin, 1959, pl. XL, 3 : falaise des Aéti. - Bousquet e t  Charre, 1970 : nombreuses photographies commentées, dont une vue du 
Mont Kanala (pl. 1 B )  correspondant à notre figure 13. 

1 DETAIL DES FACIES ET DES MICROORGANISMES 

- Jurassique supérieur-Crétacé inférieur 

- Aubouin, 1959, pl. XIII, fig. 1 e t  2. - Bernier e t  Fleury, 1980, pl. 1, fig. 2 à 7. 
- Bernier, Fleury e t  Rama1 ho, 1979, pl. 1, f ig. 2 à 7 (Anchispirocyclina newnannae) 

e t  fig. 9 à 11 (Pseudoclypeina aff. crnogor4ca). 

- Albien 

- Décrouez e t  Mou1 lade, 1974 : "~oskinolina" bronnknni (pl. 1, f ig.  3 et  10, pl. 
II ,  fig. 3, 5 e t  IO), ParacoskinoZina fZeuryi (pl. IV, fig. 5, 6 e t  7 ) ,    au pli el la insoli- 
ta (pl. IV, fig. 15, 16 e t  17). 

- Crétacé médian 

- Aubouin (1959) : pl. XIV, fig. l b  e t  2,  pl. X V ,  fig. 1-2 (Albien ou Cénomanien plu- 
t6t que "Santonien" ). 

- Crétacé terminal 

- Aubouin (1959), pl. XVII, ("niveau à Orbitoïdes"). 

- Eocène 

- Aubouin e t  Neumann (1959) : pl. 1, fig. 5, 6 e t  7 ; pl. 2, fig. 5 ; pl. 3, fig. 1, 
2 e t  3 ; pl. 4, fig. 1 ; pl. 5, fig. 4. Parmi les organismes figurés : Asterodiseus euvil- 
Zier-i, A. stettatus, DZscocycZina marthae, D. scaZ&s, D. discus e t  Fabiania cassis. 

DANS CE TRAVAIL 

- PseudocycZmina Zituus : pl. 1 19-20, GEA 22,  36 (fig. 15). - OvaZveoZina reicheZi : pl. 1 15 à 18, GEA 86 (fig. 15). - OvaZveoZina gr. maccagnoi : pl. II 20-21, fig. A 3,  17, GEA 196 (fig. 16) ; pl. II 
22 à 29, fig.  A 3 18 à 20 (fig. 14, localité D). 

- ChqjsaZidina sp. : pl. 1 3, GEA 200 (fig. 15). 
- SeZZiaZveoZina gr .  viaZZii : pl. II 10 à 12, fig. A 3 1 à 3, GHE 9 (fig. 16). 
- BipZanata peneroptifomis : pl. 1. 4-5, GHE 9 (fig . 16). - CisaZveoZina Zehner-i : pl. II 6 à 8, GEA 126 (fig. 16). - CisaZveoZina f a t l a  : pl. II 1 e t  5 ; pl. II 4,  GHE 20 (fig. 16). - Orbitoides cf. t issoti  : pl. II 1 7 ,  GHD 5 ( f  ig. 18). - GZobrotaZia p~eudmenardii : pl. IV 3-4, GEC 2-4 (fig. 23). - GZoborotaZia cerroazulensis S. 1 . : pl . IV 6, GHC 1 ( f i  g. 23). 
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II. - LES MASSIFS DU VARASSOVA ET DU KLOKOVA 

Sent inel les postées à l ' en t rée  du Golfe de Patras-Corinthe ( s i t ua t i on  f i g .  I l ) ,  l ' u n  
longé a son p ied par l a  voie fer rée de Messolonghi , 1 'aut re  e f f l eu ré  par l a  route Messolon- 
ghi-Nafpaktos, ces p e t i t s  massifs sont d'accès aisé e t  n 'ont  pas manqué d 'ê t re  v i s i t é s  par 
l a  p lupar t  des géologues intéressés par l e s  zones hel lénidiques externes. 

Le Klokova f u t  cependant seul étudié pendant longtemps. Neumayr (1880) n ' y  v i t  que l e  
Crétacé. Phil ippson (1890b) y reconnut 1'Eocène e t  f i t  l a  r e l a t i o n  entre ses fac iès e t  ceux 
du Gavrovo e t  de T r i  pol i tza. 

Longtemps après l e  passage de de Lapparent (1934), qu i  signala une bauxite lutét ienne, 
Aubouin devai t  s 'at tacher à préciser l e s  caracteres de l a  série. D'abord en compagnie de 
Brunn e t  Celet (Aubouin e t  coll., 1958), puis de Neumann (Aubouin e t  Neumann, 1959) enf in 
de Dercourt (Aubouin e t  Dercourt, 1962), cet  auteur en carac té r i sa i t  l es  fac iès e t  montra i t  
qu' i l s  représentent un ja lon  de l a  "zone du Gavrovo". Bizon, Dercourt e t  Neumann (1963) 
é tud ia ient  l a  t r ans i t i on  des calcaires au Flysch puis Dercourt (1964) présentai t  une syn- 
these des connaissances sur 1 ' Eocène du Klokova. 

Les géologues de l a  B r i t i s h  Petroleum Company (B. P., 1971) devaient encore en donner 
une esquisse cartographique. J ' a i  en f in  (Fleury, 1970, 1971) pu r e c u e i l l i r  en ces l i e u x  des 
informations u t i l  es à l a  compréhension d'affleurements moins favorables observés par l a  
sui te,  qu i  ont  pu à l eu r  tour  ê t r e  éclairées par d'autres observations. Je reprendrai donc 
l a  descr ipt ion des deux massifs dans une perspective élargie. 

Ne disposant pas, jusqu'à une époque récente, d'un fond topographique précis, j e  n ' a i  
pas effectué l a  cartographie dé ta i l l ée  de ces massifs, qu i  au ra i t  cependant pu apporter 
d ' u t i  1 es précisions à ce t te  étude. Une esquisse d'ensemble est  cependant présentée f i g u r e  
24. 

Le Varassova, t rès  escarpé n 'a  été observé que sur ses f lancs. Le Massif correspond à 
un a n t i c l i n a l  dont l e  coeur a f f l eu re  dans l es  fa la ises t r ès  d i f f i c i l e s  d'accès du bord de 
mer, mais qu i  peut ê t r e  approché à l a  faveur d'une large anfractuosité de l a  f a l a i se  domi- 
nant Krioneri. La s t ructure es t  relativement pincée, les  deux f lancs sont t r ès  redressés 
e t  une rupture de l a  voûte an t i c l i na le  pour ra i t  ê t r e  envisagée. Pourtant r i e n  n' indique 
sur l e  t e r r a i n  une t e l l e  rupture e t  l ' o n  peut observer en suivant l e  bord de l 'a f f leurement  
ca lca i re  du côté W, un passage continu du f lanc occidental au f lanc  or ienta l .  La coupe qui  
sera présentee confirme ce t te  observation ; il n ' y  a pas d'anomalie dans l a  r é p a r t i t i o n  des 
microfaunes. Il reste que l a  puissance des couches situées entre l e s  zones Cs B 2 e t  Cs B 4 
peut ê t re  su je t t e  à caution : l e s  observations sont, dans ces niveaux, d i f f i c i l e s  à e f fec -  
tuer, l es  falaises étant  rendues t r ès  1 isses par 1 'écoulement des eaux ; 1 'une d ' e l l es  (crè- 
t e  sommitale à l a  po in te  N du Massif) n 'a  pas été observée. Une p a r t i e  des mêmes couches 
af f leure cependant au Klokova dans de bien meil leures condit ions e t  confirme que 1 'estima- 
t i o n  des puissances proposées n ' es t  pas exagérée ( f ig.  58). Le f l a n c  o r ien ta l  de 1 ' a n t i c l i -  
nal, p l  us f a c i  1 e d'acces, plonge fortement vers 1 ' E e t  passe à un syncl inal  aigu (fermé au 
N par l es  remparts de l 'ancienne Khalkis), l i m i t é  à 1'E par un accident para l lè le  à l ' a x e  
du Massif, 

Le s t y l e  de plissement du Massif es t  peu habi tuel  dans des calcaires nér i t iques e t  
t o u t  à f a i t  s ingu l ie r  dans l e  domaine d'aff leurement de l a  zone de Gavrovo-Tripolitza. On 
Y rechercherait vo lont iers  l ' i n d i c e  d'un f r o n t  de chevauchement que l e  cadre régional con- 
t r i bue  à rendre plausible. Il res te  que l ' acc iden t  occidental semble subvertical ; j e  n ' a i  
en p a r t i c u l i e r  jamais observé l a  superposition des calcaires au Flysch. On abordera ce t t e  
question par l a  sui  te. 

Fig. 25. - Analyse des sédiments c h m i e n s  du Massif du V a r a s s o v a  (GVA'A). Les organismes 
figurés sont signaZds p m  l a  proximité d'une référence chiffrée reportant aux 
planches photographiqties. 





Le Klokova est de structure anticl. inale simple, plus conforme au s t y le  habituel de l a  
zone. Je n'en a i  observé que l a  moit ié méridionale ; 1 'esquisse cartographique ( f ig .  24) a 
été complétée vers l e  W par une rapide observation de photographies aériennes. La présence 
des couches de passage au Flysch paraissait  constante ; il n'est cependant pas impossible 
que corne semble l ' i nd iquer  l a  carte de B. P. (1971), des congloinérats du f l ysch  puissent 
venir directement au contact (en discordance) des calcaires sur l e  pé r i c l i na l  N. Cette 
éventualité sera soutenue par des remarques sur l e  Flysch du Varassova. 

B) LA SERIE DU VAiMSSOVA 

La coupe, effectuée dans les  conditions précedement évoquées, débute vers l a  cote 
300, dans l a  grande anfractuosite de l a  fa la ise  dominant Krionéri, longe l e  f lanc W du 
Massif e t  se termine a 1'E de sa terminaison septentrionale. 

Description de l a  coupe ( f ig .  25 pour les  d iv is ions a a d, f i g .  26 pour l a  sui te) 

- a : 25 m. Calcaires clairs en bancs massifs : - à la base : biosparites à intraclastes riches en Orbitolinidés : Neoiraquia 
convexa Danilova, Paracoskinolina f2euryi , Orbitolina ? sp . (détermination D . 
s z )  et rares Neaaazata s.uliplex ; - dans l'ensenible : biomicrites fenestrées à pelletoides, à Dasycladacées (pres- 
que totalement absentes par la suite), ChrysaZidina sp., Nezzazata sp. et Pene- 
roplis planatus pmrncs. 

Age : l'absence de fossiles typiquement cénomaniens, la présence, à la base de la di- - vision, de N. convexa (attribuée au Vraconnien-Cénomanien inférieur, partie basale 
par Bilotte et coll., 1978, p. 51) incitent à admettre l'âge albien terminal de ce 
terme, qui pourrait cependant être en partie cénomanien ; 

- b : 70 m. Calcaires clairs en bancs massifs riches en Gastéropodes (Nérinées, Actéonel- 
les), exceptionnellement associés a des Rudistes ; rares niveaux bréchiques (intra- , 

clastes). Biomicrites fenestrées. 
SeZZiaZveoZina gr. viaZZii, P. fteuryi ( 2  la baae), P. planatus p m u s  et Neazazata 
sp. (N. cf. convexa, N. g p a ) ,  caractérisent la zone Cs B 1 ("cénomanien inférieur et 
moyen") ; 

- c : 110 m. Calcaires toujours clairs, presque entibrement dépourvus de GaitBropodes. 
Bioaticrites fenestr6es, rares biomicrites à pelletoides. 
Boeckina balmica, Pseudorhapydionina m a ,  P. M m n s i s ,  hmmZocuZ.ina reguk- 
P h ,  associées à des Nezzazatidés parfois abondants (N. gyra, Biconcava bmtoh, Bi- 
p h t a  psneropZiformis) caractérisent cette division. On note de rares NwnnofatZo- 
tia apuZa et LithophgZZm shsbae (GVA 37 C et 38 G) dans des facias subtidaux. 
Age : Cs B 2 ("cénomanien supQrieur-turonien inférieur") ; 

- d : 35 m. Calcaires clairs a petits debris de Rudistes. Bitmicrites wackestc~ae-packstoae. 
C<saZveoZina fat Zax, Pseudo Zituone 2 Za reichezi , ChrysaZidina gradata , P a ~ r h i . p Z ~ -  
nina c a s e r W  y abondent. 
Age : Cs B 2 ("cénomanien supérieur-turonien infQrieurW) probablement, nialgré l'ab- 
sence du marqueur, .B. batcdca, d'habitude associé aux microfaunes présentes ; 

- e : (700 m). Calcaires beiges, dont la partie mediane n'a pas été observée (fig. 26) ; 

- el : 120 m. Micrites fr6quemment fenestrées '(pelletoides). Grands Gastéropodes en q-l- 
quer passées. Organismes précédents tous disparus alors qu'apparaissent P 8 d c  
c w n a  spiras~oidea, de petites l'&nchntia 1" (bien plus frsles q u e e s -  
nzca et probablement dihmies d'ouvertures multiples), AeoZisaccus kotord, TAmur*r- 
toporeZZa. Age : Cs B 3 ("turonien-sénonien p .p. ") ; 

FZg. 26. - AnaZyse des s&d.imsnts crktac&a ch Massif du Varassova (voir Zdgende Zithoibgi- 
que & Za fZg. 25). Les ozyanimes figurds sont signal& par Za proxinritd d'tara 
rkfdrence chiffide reportant aux planches photographiques. 



Un accident sub-pa- 
ràZZèZe à Za stra- 
t i f i ca t ion  des car- 
bonates du Massif 
du KZokova (tranchée 
de Za route, ZocaZi- 
t é  située en X ,  f ig.  
29) ; seul Ze banc 
s i tué sous Za dis- 
continuité e s t  par- 
couru de nombreuses 
cassures. 

Fig. 28. - Vue du Massif du KZokova depuis Ze SE. Les parties couvertes de vdgétation c o r  
respondent aux brèches c5mentdes nappant Ze pied du Massif. Les l e t t r e s  renvoient 
aux divisions du texte.  

Fig. 29. - Croquis de Zq m u t e  Zongeant Ee bord sud-occidental du Massif du Ktokova e t  in- 

'(A;;) dication des repères matériels. Les sinuosités sont rendues de manière approx4- 
mative mais Zes distances sont respectées. Les divisions c à m renvoient au tex- 
t e .  

X : accident sub-paraZZèZe à Za strat$fication (voir fig. 271 ; F 1 : ZocaZité à Chubbina ? 
philippsoni (GKL 401) ; F 2 : ZocaZitd-type de Murciella klokovaensis (GKL 76) ; F 3 : 20- 
caZitds d '~~clo~seudedomia smouti, Raadshoovenia salentina, R. guatemalensis ?, Murciella 
renzi (GKL 77 e t  414). 







d l  Echinodermes, Coral 1 i nacées), dates de 1 ' Eocene supérieur par C w a n i n u  gassinensis e t  
, Grzybowskia sp. 

Le contact des calcaires au Flysch n 'a  pas été observé. 

- Au bord oriental du syncZinuZ de FZysch de KhaZkis (pres de 1 'extrêmité E de l a  mu- 
r a i l l e  ancienne), dans 1 ' é t r o i t e  bande ca lca i re  qui forme l e  rempart naturel  o r i en ta l  du 
s i te ,  on observe d'E en W, affectées de pendages d'environ 80" vers l l W ,  l es  couches su i -  
vantes : 

- (quelques m). Calcaires à débris de Rudistes ; 

- 15 m. Calcaires clairs. Intramicrites, biomicrites fenestrées, Miliolidés, Ostracodes, 
"DiscorEs" abondants, Charophytes , Mîcrocodiwn, soit "en place" (carriant la roche, 
soit en débris. "PseudochysaZidina" date le Paléocène (in£ érieur 2 ,  en l'absence des 
organismes du Paléocène supérieur) ; 

- 4 m. Calcaires clairs. Biomicrites wackestone à faune planctonique dominante, et rares 
Nummulites. Age : éocène in£ érieur ou moyen (GZoborotaZia épineuses) : 

- 2 ou 3 m. Calcaires bréchiques. Micrites packstone à lithoclastes (extraclastes ?, de 
micrites à plancton paléocène ou éocène) et grands Foraminifères brisés (Nunanulites, Or- 
thophragmines , PeZ Zatispira douteuse) . 

L'Eocene supérieur n 'est  pas daté avec cer t i tude  i c i  ; il ex is te  pourtant au sein 
d'une p e t i t e  masse ca lca i re  iso lée au sein du Flvsch, à 1 'Est du ~ e t i t  accident bordier : 
bicimici i  t e  packstone r i che  en Coral 1 inacées, ~ ryozoa i res ,  ~ r z ~ b o w 8 k i a  sp. e t  SpimcZypeu8 

, - sp. ra re  plancton. 

Le passage préc is  des calcaires au Flysch n'a pas é té  observé. Notons que l e  Flysch 
renferme des passees conglomératiques qui  semblent discordantes sur 1 e Flysch greso-pél i - 
t ique  de base, ce qu i  impl iquera i t  que ces conglomérats puissent reposer directement en 
discordance sur l e s  calcaires. Des galets de calcaires à grands Foraminiferes de 1 'Eocène 
s u p r i e u r  s ' y  trouvent d ' a i  1 leurs. 

- In te rp ré ta t ion  

Un rad ica l  changenent d'ambiance sédimentaire s 'es t  produi t  ent re  l e  Sénonien, puis- 
sant e t  str ictement nér i t ique, e t  ltEoc6ne, peu épais, témoignant de l a  pénétrat ion des 
influences du large. On admettra que l e  Paléocene a "PseudoohysaZidzna" (ci-dessus) s o i t  
antér ieur  à l'évenement responsable de ces changements, t a n t  en ra ison de son fac ies pro- 
pre (qui l e  rat tache a l a  "plate-fonne interne") que par comparaison avec ce qu i  sera. ob- 
servé au Klokova. 

On n'hési tera évidemment pas 3 comparer ce t te  s i t ua t i on  a c e l l e  qu i  f u t  observée dans 
l e  Massif du Gavrovo. On trouvera dans l es  remaniements de fac ies planctoniques t e r t i a i r e s  
au cours de 1 'Eocène moyen-supérieur, l es  mhes  raisons d'envisager 1 ' i n s t a b i l i t e  de de- 
t a i l  du substratum transgressé, encore vraisemblablement sensible a lo rs  que se dépose 1s 
f lysch. 

Sans t r op  an t i c i pe r  sur des conclusions plus générales, on i ns i s te ra  i c i  sur  l e  ph4- 
nomène essent ie l  déductible de ces observations ; il n'ex is te  aucune commune mesure ent re  
l a  subsidence du Crétacé (Paléocène i n f e r i e u r  ?)  e t  ce1 l e  de 1 'Eocène. 

C) LA SERIE DU KLûKOVA 

La coupe o f f e r t e  par l a  route Nafpaktos-Messolonghi au S du Massif a f a i t  depuis long- 
t m p s  l ' o b j e t  de maintes observations, j u s t i f i é e s  par l a  qua l i t d  des affleurements e t  l ' a -  
bondance des faunes recelées par les  calcaires éocènes, en par t i cu l ie r .  Je s ignalera i  au 
cours de l a  descr ip t ion l e s  apports de chaque v is i teur .  

F*. 30. - AnuZyse des sddiments crdtacds du Massif du KZokova (coupe du bord de route - 
Ga). Les organismes f-ds sont signaZds par la  proximitd d 'une rdfdrence 
chiffrde reportant aux pZanches photograph.iques (sont en outre figurées de8 8ec- 
t ions de Reticulinefla sp. des dchantiZZons GKL 29, 35 e t  40 : pz. III 10 à 14). 
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Le f lanc S de l a  montagne es t  nappé d'épaisses brèches qui  cachent l e s  couches du 
coeur de 1 ' an t i c l i na l .  Vers 1 ' W  l e  creusement de l a  tranchée de l a  route permet d'observer 
l a  cont inu i té  de l a  série, ii 1 'exception de. t r o i s  passages masqués par des éboulis e t  l a  
pa r t i e  supérieure des calcaires, qu i  a cependant été dégagée par 1 ' exp lo i ta t ion  d'une car- 
r i è r e  proche de l a  route. On notera 1 'existence d'un accident a f fec tan t  l e s  carbonates, 
v i s i b l e  3 l a  faveur de l a  tranchée de l a  route ( f ig .  27). Le paral lé l isme de l a  d iscon t i -  
nu i té  tectonique a l a  s t r a t i f i c a t i o n  des carbonates du mur, comme l a  t r es  f a i b l e  bréchi-  
f i ca t i on  des carbonates sont t r ès  caractér ist iques d'un s t y l e  qu i  sera maintes fois evo- 
que. Le ~lonqement de 1 'accident vers 1 'W semble indiauer a u ' i l  es t  antér ieur  3 l a  mise en 
place e t '  au bombement du Massif. 

On a donné ( f ig.  28 une vue d'ensemble du f lanc SE du Massif, e t  un p lan de l a  rou te  
sur l e  f lanc SW ( f ig.  29 , 00 l es  pr inc ipa les d iv is ions dist inguées ci-ap*s sont l o c a l i -  
sees. 

1) LE CRETACE SUPEmUR 

Descr ipt ion de l a  coupe ( f ig .  30 puis 31) 

- a : 150 m. Calcaires et dolomies sombres, parfois bréchiques (intraclastes) ou de struc- 
ture laminée. Rares organismes : débris de Rudistes, AeoZisaecu8, ThQwnatoporeZZa . 
Age : Cs B 3 ? ("turonien-sénonien p .p.") ; 

- b : 300 m. Calcaires beiges, en bancs massifs (ordre métrique) alternant avec des pas- 
sées plus sombres, en petits bancs (décimétriques). Rudistes très rares. 
Biomicrites à pelletordes. Microorganismes plus abondants : Miliolidés, AeoZisaccus, 
Os tracodes , ThaumatoporeZZa, PseudocycZamrnina sphaeroidea . Age : Cs B 3 (turonien- 
sénonien p .p. ) ; 

- c : 150 m. Calcaires beige, clair ou foncé, riches en Rudistes entiers. Biomicrites wa- 
ckestone-packstone à pelletozdes. 
Microorganismes abondants et variés. Keramosphaera tergestina, Mw?geZZa Z~ta, 1 ' ap- 
parition de ' ' G i ~ ~ a n e Z k ~  S" et ReticuZineZZa sp. caractérisent la zone Cs B 4 "Santo- 
nien supérieur") ; 

-. d . . 300 m. Alternance de calcaires beiges en gros bancs et calcaires sombres en petits 
bancs. Biomicrites wackestone-packstone (rares micrites fenestrées). Les "~rbitoli- 
nidés k' et l&ncharmont.ia apenninica datent la zone Cs B 5 ("Campanien i n f s w  ; 

- e : (voir fig. 31). 200 m. Alternance. de calcaires beiges (relativement sombres) et de 
calcaires ou dolomies crème àblancs.Biomicrites wackestone-packstone à débris de 
Rudistes où seuls les Ostracodes abondent ; micrites mudstone et biomicrites wackes- 
tone de structure fenestrée. 
La plupart des organismes des divisions précédentes n'apparaissent plus. Quelques 
passées livrent des Rhapydionininae, dans l'ordre d'apparition : &&eZZa "n. sp, 
2" (in Fleury, 1 979a), Chubbina ? phi Z.ippsoni, Mur&eZZa kZokovaensis , CycZopseude- 
c h i a  smouti, Raadshomenia guatenmlensis ?, R. satentina, MureieZZa renzi e,t RhQpy- 
dionina sp. Age : Cs B 6 ("campanien ? - maastrichtien p.p.") ; 

- f : 100 m. Même alternance de faciès que précédemment ; les Rudistes entiers sont plus 
rares, alors que se développent les passées bréchiques (éléments anguleux blancs : 
intraclastes). Micrites fenestrées, présentant de frequentes traces de diagenèse à 
l'émersion. dont la caractéristiaue recristallisation des tests de Gastéropodes et 
de ~hapydionina Ziburnioa (voir Fïeui;y, 1970, pl. 3, fig. 9 à 1 1) , Age : C; B 7 
("maas trich tien supérieur") ; 

- g : 30 m. M ê ê  alternance de faciès, où dominent les brèches à éléments anguleux blancs, 
et d'oh les Rudistes ont disparu. Micrites fenestrées. Aucun organisme caractgristi- 
que. Age : paléocène ? p 

- h n faciès d'émersion, caractérisés par "PseudochrysaZidina". Age : paléocène "inféri- 
eur". 



F i g .  32. - Analyse des sédiments du Paléocdne e t  de 2 'Eocdne du Massif de Klokova. Même 
légende que figure 30. 



1 Facies e t  signif ication 

Deux grands ensembles doivent 6tre  distingués : 
- les divisions a à d correspondent (à 1 'exception de quelques passées de faciés 

d'émersion en a) à des dép6ts marins subtidaux de l a  "plate-forme internen ; - les divisions e à h marquent l ' i n s t a l l a t i o n  progressive de conditions proches 
de 1 'émersion. D'abord indiquée par des structures fenestrées, puis par l a  fréquence des 
phénomènes de diagenèse vadose (ou phréatique ?), par 1 'abondance croissante des breches 
intraformationnell es, 1 'émersion franche de certains secteurs de 1 a plate-forme est réal  i - 
sée dans l a  division h, dont portent témoignage les Charophytes e t  l e s  Microcodium. ~ Une grande séquence régressive est donc i c i  réalisée, dont l ' i n i t i a t i o n  se produit au 
Campanien-Maastrichtien e t  dont l e  terme est  a t t e i n t  au cours du Paléocene. 

Description de l a  coupe (fig. 32)  

- h : 25 m. Calcaires clairs (gris-clair à blanc) où se développent des brèches intrafor- 
mationnelles et les signes de diagenèse à l'émersion. Biomicrites fréquemment fenes- 
trées à Ostracodes , Gastéropodes, "D.iscorbis", oogones de Charophytes , carriées par- 
fois par des Microcodiwn. "PseudochysaZ.idinat' caractérise le Paléocène "inférieur" ; 

- i .  . 70 m. Calcaires gris-clairs en minces bancs (décimétriques) presque entièrement 
constitués de petits débris dlEchinodermes (Echinides et Encrines), riches en Milio- 
lidés à la base et comportant une passée à abondants petits Madrépores au sonunet. 
Biomicrites packstone. 
''PseudochrysaZidina" , des petites Orthophragmines (Asterodiscus sp . , DiscocycZina 
sp.), Ran-ikothaZia sp., FaZZoteZZa azavensis ; puis au sommet, Dictyoconus sp., Mis- 
ceZZanea misceZZa et GZomaZveoZina gr. piYimaeva (l'échantillon GKL 121 a livré Aste- 
rodiscus tmoameZZi Schlumb., déterminé par M. Neumann). Age : paléocène supérieur, 
certain au sommet, probable à la base de la division (en fonction de l'apparition 
de F. atmensis) ; 

- j .  . 120 m. Calcaires sombres mal stratifiés. Biomicrites packstone à très abondantes Al- 
dolines, Numulites, OrbZtoZites, Gypsinidés, tous brisés, petits Foraminifères per- 
forés ; très rares Foraminifères planctoniques à la base de la division. 
AZvsoZina gr. pastiZZata est discernable à la base et au sommet de la division, où 
existe également A. gr. e ZZipaoidaZis. Hottinger (in Dercourt, 1964) citait en outre 
ici GZomaZveoZina ZepiduZa Schwager et A. triestirta Hott. Age : éocène inférieur- 
(ilerdien) bien caractérisé par les Alvéolines et en particulier A. gr. pastiztata 
et A. gr. eZZipsoidaZis dont les espèces sont restreintes 3 cette époque ; 

- k : 70 m. Calcaires gris-clairs. Biosparites grainstone à fossiles souvent roulés : dé- 
bris d ' Echinodermes (rares Madrépores) et Alvéolines . 

- kl : Je n'ai reconnu que A. cf. crmavarii (GKL 151) ; il paraît probable que c'est ici 
que Hottinger (1960b, p. 221, "niveau b") avait reconnu A. camvarii et A. diste- 
phanoi et que le ma- auteur (in Dercourt, 1964) distinguait A. cf. schmger4, A. 
cf. daZneZZii, A. gr. obZonga, A. parua. Age : éocène inférieur (cuisien) ; 

- k2 : les grandes Alvéolines (A. aff. Zevantina, voir Hottinger, 1960a, pl. XVII ; Der- 
court, 1964, p. 239) et Fatnania cassis caractérisent l'locène =yen ; 

- kg : les grandes Alvéolines et F. cassis se retrouvent dans des bidcrites profondément 
carriées par des Microcodh ; . 

- kll : un niveau de bauxite. Voir de Lapparent, 1934 ; Maksimovic et Papostamatiou, 1973, 
en donnent une analyse précise ; 

- 1 : 50 m. Calcaires noirs à la base, devenant peu à peu plus clairs : - à la base : pelmicrites rnudstone, biamicrites wackestone, parfois fenestrées 
a oogonea de Charophytes et débris de ~ P O c o d i u m .  Des Gastéropodes, Ostraco- 
des, "D.iscorbi8" aboiident. Richter et Seibertz (1978) ont dégagé des Echinides 
rapportés à ~onoc'Zypeus cornideus (Leske), OtigocZypeus jamaicensis Arnold et 
Clark et FZbuZaz-ia brioZi (Gauthier) ; 



- dans la partie supérieure : biomicrites wackestone-packstone à abondants Mi- 
liodés et Pénéroplidés (PeneropZis et /ou DendAtina Praerhapydionina af f . 
huberi Henson.. .). LituoneZZa koberti (et des formes de type- ~scorinopsis) , 
associée à de petits OrbitoZites caractérisent encore 1'Eocène moyen ; 

- m : 25 m. Calcaires gris-bleutgs à nodules algaires (Mélobésiées). Biomicrites packstone. 
Très abondantes Orthophragmines : DiscocycZina nwmiuzitica, D. marthae, D. discus, 
Asterodiscus cuvitlieri, A. taramet Zi, A. stellaris, A. steZZatus et ActinocycZina 
~adians (déterminations de M. Neumann) ; assez rares Nummulites. Apparaissent dans 
l'ordre : Grzybowskia sp., SpirocZypeus sp., PeZZatispira madaraszi ; les Foramini- 
fères planctoniques abondent, en association avec le benthos, au sommet de la divi- 
sion. Age : éocène supérieur ; 

- n : quelques m. "Couches de passage au Flysch" affleurant au flanc W du Massif, peu au 
N de la carrière où sont exploités les calcaires précédents. Alternance de petits 
bancs calcaires (biomicrites wackestone-packstone) , dont les surfaces supérieures 
sont parfois encroûtées de produits ferrugineux, et de pélites. Les Foraminifères 
planctoniques abondent, accompagnés de quelques Foraminifères benthoniques, tant 
dans les calcaires que dans les pélites. Bizon et coll. (1963) citent dans les péli- 
tes, GZobigerina crmpliapertura, Gg. cf. pseudovenezuelana, Gg . cf. tripartita tapu- 
riensis, Gg. gr. tripartita ; Bizon (1967, p. 13) cite par ailleurs ChiZoguembeZina 
cubensis et GZobamaZina mima. Aucune forme du groupe de GZoborotaZia cerroazulen- 
sis ne s'y trouve, je l'ai vérifié par l'examen de plusieurs échantillons. Age : 
oligocène, peu élevé, probablement en raison de la présence de G. micra ; 

- O : le Flysch basal. 50 à 100 m d'un Flysch gréso-pélitique séparent le sommet des cal- 
caires des masses conglomératiques visibles à la route, peu à 1'W du Massif. Les 
conglomérats à ciment pélitique ou gréseux renferment des éléments arrondis de 
taille variable (pouvant atteindre plusieurs dm de diamètre). On y observe des dé- 
bris d'origine vraisemblablement pindique (calcaires clairs à "filaments", à Radio- 
laires à GZobotmncana, silex sombres), des débris de "roches vertes" (serpenti- 
nes ?), des microbrèches à Alvéolines et Nummulites associées à des débris verts, 
de provenance problématique. Au bord de route, près du Massif, aucun élément de pro- 
venance "locale" (faciès Gavrovo-Tripolitza) n'a été observé. 

I In te rp ré ta t ion  

L '  énumération de datations jalonnant 1 ' ensembl e de l a  durée du Pal éocène-Eocène ne 
d o i t  pas prêter  à confusion, n ' impl iquant nullement une sédimentation continue. Outre l ' é -  
vidente d iscont inu i té  t radu i te  par 1 'épisode bauxi togène (1 i m i t e  k-1 ) , on remarquera que 
les  coupures fauniques coïncident t r op  précisément avec l es  changements du facies pour 
qu'on ne l es  suspecte pas d ' g t r e  l i é e s  à des in te r rup t ions  de sédimentation. Une étude 
t r es  d é t a i l  1 ée des A l  véol ines permet t ra i t  sans doute seule d'en apprécier 1 'importance. 

Au dégré d'approximation qu i  r es te  l e  nôtre, on demeure fondé à d is t inguer  3 ensem- 
bles. 

Le Paldocène Ynférieur" ( d i v i s i on  h) témoigne de l a  f i n  de 1 'épisode régress i f  
amorcé au Crétacé. Les m i l  ieux appartiennent clairement à l a  "plate-forme interne". 

l 

Du PaZdoodne supdrieur à ZfEocène moyen p.p. (d i v i s ions  i , j; k), une nouvelle séquen- 
ce régressive se développe, en t r o i s  stades : 

- l es  d iv i s ions  i e t  j indiquent un f ranc re tour  de l a  mer, e t  l ' i n s t a l l a t i o n  de 
mi l i eux  proches d'une barr ière,  probablement du cbté externe s i  l ' o n  se fonde sur l 'abon- 
dance des restes dlEncrines, des p e t i t s  Foraminifères perforés e t  l e s  traces de pénétra- 
t i o n  d'organismes p l  anctoniques ; - l a  d i v i s i o n  k t r a d u i t  un accroissement considérable du niveau d'énergie (on 
n'observe nu l l e  p a r t  a i l l eu r s ,  à aucune époque, une t e l l e  constance des spar i tes) i n d i -  
quant un exhaussement du fond jusqu'à l a  l i m i t e  d 'ac t ion  des vagues ; - 1 'épisode bauxi togène t r a d u i t  1 'émersion, sans doute relat ivement prolongée, 
du domaine. 



ignent encore de conditions 'FagunoJmari- . 

D) RECAPITULATION. WE D'EN-LE SUR LES DEUX IdXSSIFS 

édiments correspondant aux zones Cs B 6-7 

4 )  LE PALE= It- 

5 )  LE PA.- S î P E û m ,  LL'EûCBNE lï?FERIEüR, L 'EOCEhV WYER p.p. 

Cette période correspond, au Klokova, & un cycle coaplet entre deux eqisodes d'émer- 
sion caract&ris&s. Ce cycle est aarquê dans des sedimts daposés dans un environnement de 
type "barri&.rcm, Qvsntuellenent 1 'cxterieur de celle-ci. On trouve la trace au Varassova 
de la transgression ini.tiale dans l'apparition massive de microfaunes planctoniques l'Eo- 
cene infCrieur ? - moyen ; cette transgression est cependant tardive, ce qui peut 8tre mis 
en relation avec la discordance des sadiments b e n e s  sur un substratm deformé et erodé, - 
posterieurment au Pal W n e  *infarieurm. , 1 

Si la wsition de la barrfw ne peut qlors etre fixee avec certitude relativement au 
Klokova, on la platk aishent & 1'E du Varassova, largement soumis au% influences de la 
haute mer. 

61' L'EOCBiW p. p. a RPERIEUR-OLICaTedP& 
La séquence transgressive du Klokova, qui prélde a l'installation du flysch se pro- 

duit dans un mironnewsnt qui peut Bttre -& la suite de 1 'émersion bauxitogene de 1 ' k 4 n e  
moyen- consfdWé, au mfns ti la .f fn de 1 ' Eocene moyen, comme appartenant de nouveau 8 la 
pl ate-fom interne. 





Le remplacement des faunes planctoniques par l e  benthos au cours de 1'Eocéne moyen e t  
supérieur du Varassova t r a d u i t  v ra i  sembl ab1 ment, en d 'autres termes, 1 a régression de 
1 ' Eocene moyen (bauxi togène au Kl okova) . 

L'Eocene supérieur marque une homogénéisation des condit ions de sédimentation sur 
1 'ensemble des deux massifs, t r a d u i t  par un nouvel envahissement par l e  plancton des mi- 
l i eux  nérit iques, qu i  voient pour l a  premiere f o i s  se développer l e s  Algues Corallinacées 
e t  les  Bryozoaires, avant que l e  Flysch ne vienne t o u t  recouvr i r .  

hz conctusion, on opposera aisément l a  sedimentation puissante e t  sereine de l a  pé- 
r iode comprenant l e  Crétacé supérieur e t  l e  Paléocgne " in fé r ieur " ,  à cel le,  capricieuse, 
du Paléocène supérieur-Eocene supérieur. On opposera également, au cours de ce t te  dernière 
période, une e g i o n  occidentale, plus profondément bouleversée (érosions e t  discordances 
anté-Eocene i n fé r i eu r  ou moyen), gagnée aux influences pélagiques, e t  demeurant ins tab le  
(remaniements au cours de I'Eocene), b ien que dépourvue de subsidence, à une région or ien- 
ta le,  peu -ou pas- déformée e t  plus stable mais subsidente ; c ' e s t  l e  même d i spos i t i f  qu i  
a été d é c r i t  dans l e  Massif du Gavrovo. 

E) FIGURATIONS SE RAPPORTANT A CES MASSIFS 

- Figurat ions antérieures (Cénmanien) 

- Fleury, 1971, p l .  1 à 3. - Bernier e t  Fleury, 1980, p l .  1, f i g .  8. 

- Dans ce t r a v a i l  

- PeneropZis pZana.tus paruus : p l .  1 1-2, GVA 19 A-B ( f i g .  25). - SeZZiaZveoZina gr. viaZZii : pl .  I I  17 à 19, f i g .  A 3, 12 à 15. - GVA 19 M ( f i g .  25), fig. A 3, 16, GVA 24 ( f i g .  25) ; p l .  II 13-14, f i g .  A 3, 7 à 11, 
GVA 29 ( f i g .  25), f i g .  A 3, 6, GVA 33 ( f i g .  25). - Psacdo~ltapydionina dubia : pl. 1 6, GVA 40 B ( f i g .  25). - PsatdocycZmina sphaeroidea : pl .  II 1 19 à 22, GVA 51, 53 e t  87 ( f ig .  26). 

KLOKOVA 

- Vue d'ensemble du Massif 

- Aubouin, 1959, pl .  XXXIX, f i g .  4. 

- Sénonien 

- Dercourt, 1964, pl. LIX (bas). - Fleury, 1970, pl .  1, fig. 1 à 11, pl .  2, f ig .  1 à 5, p l .  3, f i g .  1 à 4. 
- Campanien-Maastrichtien 

- Tous l e s  Rhqqjdionininae c i t é s  on t  été f igurés par a i l  l eu rs  ( vo i r  Fleury, 1970, 
1974, 1977, 1979). - Bernier e t  Fleury, 1980, pl .  1, f i g .  10. 
- Paléocène i n f é r i e u r  

- Fleury, 1970, pl .  3, f i g .  12. 

Fe. 33. - Esquisse cartographique du kss-if  du SkoZia e t  coupe schhatique de son extrénri- 
t& septentriona te .  

1 : carbonates e t  nysch du Dunains de Gavrovo ; a : carbonates crétacds ; b : calcaires 
cénozo3ques ; c : couches de passage au FZysch ; d : nysch.  2 : brdches de pentes ; 3 : 
Z4hom rdcents des dkpressions. A, B, C, D : tronçons de coupe ddcrits dans Ze texte. F 1 : 
gisment à M .  lata e t  K. tergestina (ta prmidre espace es t  figurée pi. III,  26) ; F 2 : 
gisment à R.  liburnica. NB : t'dpa2sseur des catcaires cdnozoZques es t  exagérde, Ze tracd 
des routes a p p m h a t . i f .  



. \ - Eacèm inférieur 
- Aubouin, 1959, pl. XVIII, fig. 1. . - Aubouin et  !hmann, 1959, pl. 4, f ig. 2. - EoCene moyen 

D Dans ce'travail 

SIF DU SKOLIS 

Ce Massif du Skol i s  (= Portovouni ) apparalt came une lame calcaire de 10 km de long 
pour 1 km de large au maximum, dressee au milieu d ' un  bas pays de flysch qu'elle domine de 
pFès de 800 m. Cette allure n'est pas sans évoquer celle du Varassova dans l'axe duquel l e  
Massif se trouve, cependant 30 km plus au S, en Péloponnèse nord-occidental . Nous decowri- 
rons d'autres raisons de les comparer. 

A nia connaissance, seul Dercourt (1964) y f i t  des observations e t  put  reconnaltre le 
noden, le Maastrichtien (Gbbotrunccma et  Orbi tofdes) , l e  Paléocène et  1 ' Eocine. Der- 
rt et  col 1. (1976) ont pub1 ié une coupe donnant les grands traits de la structu e 

genérale du Pgloponnèse. 
I illée qui le caracterise. Dufaure (1975) 1 'Cvoque au cours de son étude géoinorp 010gi- 

/ 

J'ai dispose très tôt ici, pour le  lever de la feuille 1/50 000 6oumeron (no 254, 
f ig .  15). d'un fond topographique. J'en ai-donc effectue la cartographie, le parcourant 
presque entierment, a l'exception de son tiers median, oil une reconnaissance m'a cepen- 
dant  permis de constater que la structure Bcaillée ne pouvait etre aisément reconnue. La 
partie septentrionale du Massif montre en revanche, a la faveur de l'existence de C U U C ~ ~ ~  
ieocënes environnées de Sénonien, que la serie est debitée en une série d'@cailles par des 
contacts tectoniques confondus avec la stratification (fig. 33). On SUP~QS que cette stnic- 
ture est 1 i6e a la position chevauchante du Massif sur le flysch q u i  s'étend vers 1 'W. 
Cette situation est' attestée par une observation effeetuh à la pointe S du Massif, dl le  
*anin conduisant de Portes a la grande 'carriere proche, a dégage un contact tactonique 
plongeant d'environ 185' vers 1 'E, par 1 ' interniédiaire duquel les calcaires reposent Sur le  

- Flycich. Par ailleurs, des failles subverticales @vJdentes limitent en partie (et traver- 
sent probablaiatnt) l e  Massff, dont on peut penser qu'elles l u i  donnent 1 'essentiel de son 
relief : c'est apparemment la conception de Dufaure (1975). 

11 n'est donc pas question d'établir ici une succession stratigraphique qui  puisse 
servir de réf-nce ; on tentera- cependant de, reconstituer une serie par juxtaposition de 
diverses observations camp1 énientaires. 

, .  
. l  
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B )  ANALYSE DE LA SERIE 

1) LE CENOMANIEN TERMINAL-TUEIONIEN A LA POINTE S DU MASSIF 

Une coupe ("tronçon A", situé fig. 3 3 )  a été effectuée ducs l e  compartiment limité de 
tous cbtés par des accidents subverticaux dans lequel est  ouverte l a  grande carrière pro- 
che de Portès. On observe, depuis l e  bord occidental du Massif (parcouru de nombreuses 
diaclases subverticales de direction méridienne), jusqu'à la ligne de crête (cote 500 m ) ,  
dans des calcaires gris-clairs (les plus clairs du Massif, à part ceux du Maastrichtien), 
affectés de faibles pendages vers 1 'E : 

- a : 10 m. Pelmicrites et micrites fossilifères mudstone wackestone, à Miliolidés et 
ThawnatoporeZZa ; rares ChrysaZidina (gradata ?) écrasées, Pseudorhapydionina dubia 
et Nezzazata (N. cf. concava). Age : Cs B 2 ("cénomanien supérieur-turonien inféri- 
eur") ; 

- b : 70 m. Pelmicrites et micrites fossilifères : Miliolidés, ThawnatoporeZZa, hneozina 
et à partir du milieu de la division : PseudocycZammina sphaeroidea. Age : Cs B 3 
(If turonien-sénonien p. p .") . - - 
A la crête même, une zone de diaclases subverticales(ou la verticalité des couches ?) 
empèche de poursuivre la coupe. Le flanc oriental de la crète a livré des niveaux à 
MurgeZZa Zata et Keramosphaera tergestina (Cs B 4 ,  "Santonien supérieur"). 

2) LE TURONIEN ? - SENONIEN p. p. A LA POINTE N DU MASSIF 

Occupant la plus grande partie du Massif, les couches sénoniennes semblent puissan- 
tes, bien que 1 'on puisse toujours soupçonner de mu1 t i  pl es redoubl ements. Ceux-ci sont 
mis en évidence au N du Massif où la structure est  rendue 1 isible par 1 'existence de ni- 
veaux éocènes "intercalés" dans le  Crétacé. La coupe suivante fut  effectuée dans 1 'écaille 
moyenne ("tronçon B",  situé fig. 3 3 ) .  

On a observé une succession apparemment continue d'environ 60 m de calcaires gris- 
moyen, comportant quelques passées à Rudistes entiers. Biomicrites wackestone à CuneoZina, 
Dicyclina, Accordie Z Za conica , Rotorbine Z Za scarse Z la i ,  "Orbi to linidés KI1 (rare Scandonea 
cft smnitica) , alternant avec des micrites mudstone à ThawnatoporeZZa, Aeolisaccus, Milio- 
lidés.. . Age : Cs B 5 ("campanien inférieur"). 

Aucun faciès d'émersion n'a été noté ici ; i l  en existe pourtant dans la masse des 
calcaires. Ainsi de part et  d'autre du sommet coté 985 m ,  une petite dépression herbeuse 
longitudinale est déterminee par une importante passée de lamini tes fenestrées (parfois 
très riches en ThawnatoporeZZa) que je n'ai pas pu dater mais qu'il y a lieu de supposer 
sénoniennes. 

3) LE SENONIEN SUPERIEUR-MASTRICHTIEN-PALEOCEIE SUR LE FLANC ORIENTAL DU MASSIF 

Les calcaires du flanc oriental du Massif sont affectés de forts plongements (75-80') 
vers 1'E ; i l s  sont ordinairement cachés par des brèches anciennes cimentées ou des ébou- 
1 i s  vifs. Une coupe ("tronçon C u ,  situé fig. 33) peut cependant être effectuée peu au N du 
somnet cote 597. On observe, d'W en E (fig. 34) : 

- a : 30 m. Calcaires sombres. Micrites mudstone et biomicrites wackestone rarement fenes- 
trées, bien que le peuplement de maints niveaux (Discorbis, Ostracodes, Ophthalmi- 
diidés , AeoZisaccus , ThawnatoporeZZa abondants) souligne des tendances à 1' émersion. 
R. scarseZZai, A, conica, les "Orbitolinidés K" (à la base) et Monchamontia apen- 
ninica datent la zone Cs B 5 ("Campanien inférieur") dans la première moitié, la se- 
conde moitié pouvant appartenir à la zone Cs B 6 ? ; 

- b : 5 m. Calcaires blancs a intraclastes, parfois à débris de Rudistes, souvent envahis 
par de petits rhomboèdres de dolomite. Micrites fossilifères et intramicrites. 
A. conica et R. s c a r s e ~ ~ a i  subsistent encore, alors qu'apparaissent des Rhapy~onina 
(éparses et mal conservées, spécifiquement indéterminables). Age : Cs B 6 ? ( campa- 
nien ? - maastrichtien p.p.") ; 





- c : 20 m. Calcaires gris-clairs à blancs et rares dolomies à niveaux bréchiques. Biomi- 
crites à lithoclastes, dont la variété (micrites à débris de Rudistes et orbitoides, 
micrites fenestrées, micrites à "D2scorbis1', débris de Madrépores) laisse supposer 
qu'il puisse s'agir d'extraclastes, bien qu'aucun ne paraisse d'un âge sensiblement 
différent de celui de la roche, renfermant par ailleurs des Rhapydionina, des Orbi- 
toides (dont O. iculata - Détermination M. Neumann) souvent brisés mais dépourvus 0%- de gangue et des ithonelles. Un banc terminal renferme l'association R. Zibumica, 
BroeckineZZa cf. arabica, Luffiteina mengaudi . 
Age : Cs B 7 ("maastrichtien supérieur") certain au sommet, très probable dès la ba- 
se en raison de l' apparition de L. mengaudi. 

I Remarques. 

1'. C'est vraisemblablement à ce niveau que Dercourt (1964) avait observé une 
faune planctonique du Crétacé teminal. Je ne l'ai pas retrouvée, mais le faciès ob- 
sen6 n'est nullement incompatible avec ce fait. 

2', Les &es couches (caractérisées par R. Zibwrrica) ont été observées dans la 
partie médiane du compartiment septentrional du Massif, situant le passage d'un ac- 
cident. 

- d c 5 m. Calcaires un peu plus sombres, carriés par des Microcodium. Micrites mudstone à 
Ostracodes. "L%scorb2s" et biomicrites wackestone à Miliolidés et "PseudochrysaZidi- 
na". Débris de roches crétacées (débris de Rudistes et OrbitoIdes). Age : paléocène 
"inférieur" ; 

- e : 10 mo Calcaires clairs, Biomicrites wackestone à extraclastes (micrites à débris de 
Rudistes et Orbitoides, micrites parfois fenestrées à Discorbis ou Gastéropodes). 
Plancton abondant : Globigérines et GZoborotaZia (de type paléocène ou éocène infé- 
rieur ; Gr. rizmgonensis pourrait y être représenté). Des passées à faune benthoni- 
ques (Miliolidés , "Pseu&chqjsaZidinal') remanient parf ois les micrites à plancton. 
Age : paléocène, vraisemblablement supérieur. 

- f : 5 m. Calcaires clairs. Mierites fenestrées à rares lithoclastes (micrites à "L%scor- 
b<s", débris de Madrépores) dépourvus de fossiles caractéristiques ; 

- g : 5 m. Calcaires clairs. Biomicrites packstone à rares extraclastes (biomicrosparites 
. à débris de Rudistes et orbitoides, micrites à "~scorbZsl') et abondants bioclastes : 

"PseudochqsaZidina", FaZZoteZZa alavensis, Orthophragmines, RanikothaZia, GZmaZveo- 
Zina sp . , Madrépores, Bryozoaires, Algues Corallinacées . 
Age : paléocène supérieur. 

La suite de la série calcaire -à l'évidence peu épaisse- est ici recouverte d'éboulis 
et ne peut être observée. 

Les niveaux i2ocGnes sont peu importants sur l e  Massif ; i l s  sont situes en majorite . 
son pied s ~ a e n t a l  e t  souvent couverts d'éboulis, On en observe cependant quelques affleu- 

rmwnts au N du Massif. 

Au somnet de lP&caZZZe occidentate, au N de Saritamers' (flanc occidental o base du 
"tronçonm B, f ï g .  33) -  

Partant de l a  route de Santatnerl 1 envimn 1 km au N du vi l lage e t  a&&s avoir traver- 
se une zone de vtigétation instal l6e sur l e  Flyçch, on a t t e i n t  l a  masse calcaire, 00 s k b -  
servent : 

- environ 10 m de calcaires sombres : biomicrites à AeoZisaccus , DicycZina et "~rbitolini- 
d6s K". Age : Cs B 5 ; - 

- 1 m de calcaires clairs. Biomiicrites packstone à petits lithoclastes anguleux (biomicri- 
tes diverses et débris d1AZueo2ina)' à Corallinacées, Bryozoaires, Gy~sinidés, Orthophrag- 
mines, G m y h s k i a  sp. et SpirocZypeu8 sp. Age : éo6ène supérieur ; 

- 0,50 m de pélites jaunes à riche faune planctonique (Globigérinidés). 



Viennent au-dessus de ces couches les calcaires précédemment décrits ("tronçon B"). 

Au bord oriental du Massif, dans l e  compartiment septentrional ("tronçon D, f ig.  33). 

A 1'E du sommet coté 410, s'observent : 

- calcaires sombres à A. conica et R. scarseZZai (débris dtOrEtoides). Age : sénonien (Cs 
B 5-6 ?) ; 

- 0,50 m. calcaires en minces bancs (séparés parfois par des encroûtements ferrugineux) 
dont la base semble raviner les calcaires sous-jacents. Biosparites packstone à débris 
d'organismes benthoniques (Corallinacées, Orthophragmines, Halkyada minima, Grz b m s  +- kia sp.) puis des biomicrites wackestone à plancton (Globigerinidés - pas de G oborota- 

Age : éocène supérieur ; 

- des calcaires argileux jaunes parfois riches en pyrite. Les Globigerinidés abondants n'y 
sont associés à aucune Gr. cerroazulensis s.1. Age : oligocène. 

Quelques dizaines de m p l  us au S, on observe de même : 

- des calcaires -biomicrites packstone- à Corallinacées, Encrines, Bryozoaires, Orthophrag- 
mines, Grzybowskia, Spiroclypeus et pezlatispira madaraszi. On observe le passage verti- 
cal à l'intérieur d'un banc d'une biomicrite packstone riche en Gypsinidés et Echinoder- 
mes à une biomicrite wackestone à Globigérinidés. Age : éocène supérieur ; 

- des calcaires argileux jaunes, intercalés à leur base d'un banc calcaire : biomicrite 
packstone à bioclastes : Orthophragmines, Grzybmskia, P. madaraszi et abondants Globigé- 
rinidés. Age : éocène supérieur-oligocène basal (voir discussion d'ensemble sur l'âge de 
la base du Flysch , p. 234). 

5) LA "DISCORDANCE" DU FLYSCH SUR LES CARBONATES 

Nous venons d'examiner quelques affleurements où l e  Flysch repose sur l es  calcaires 
de 1'Eocène supérieur par l ' i n te rméd ia i re  de "couches de passage". Il n'en est  pas de même 
partout, comne l e  montre l'exemple suivant : 

A l a  pointe méridionale extrême du Massif calcaire,  au bord N du dernier bloc, so r t  
du rocher une importante source, dont l e s  eaux s'écoulent sur : 

- des calcaires à débris de Rudistes, dont on ne distingue pas la stratification. 
A. conica et les ltOrbitolinidés K" datent le Sénonien (Cs B 5, "Campanien inférieur") ; - un Flysch gréso-pélitique, vraisemblablement en place sur une surface irrégu- 
lière ravinant les calcaires et renfermant des éléments arrondis de calcaires sénoniens. 

Cet affleurement es t  probablement l e  me i l l eu r  de ce type, encore q u ' i l  en ex is te  d'au- 
tres, dans l a  pa r t i e  N du  Massif, qui  pourraient ê t re  identiquement in terprétés ; leurs 
condit ions d'aff leurement pretent cependant t r op  à l a  discussion pour qu'on en t ienne comp- 
te. 

Des niveaux de 1 ' extrême somnet du "Cénomanien supérieur-Turonien i n fé r i eu r "  (somet  
de l a  zone Cs B 2) on t  été caractérisés i c i .  On aura noté l'absence de fac iès d 'bers ion ,  
également générale à ce niveau, dans l e s  massifs du Gavrovo e t  du Varassova. 

Le Turonien-Sénonien p.p. (Cs B 3-4-5) présente l es  fac iès subtidaux habituels. On ne 
peut en estimer l a  pu'issance. 

Le Campanien ? - Maastr icht ien (Cs B 6-7) e s t  remarquablement peu puissant (au plus 
35 m) mais porteur d' informations importantes, On y décèle en e f f e t  à 1 a f o i s  1 es tendances 
régressives déja notées a ce t t e  époque e t  l e  témoignage de l a  mob i l i té  de l a  plate-forme 
par l a  var ié té  ( v o i r  3c) des é l h e n t s  "déplacés". 11 s ' a g i t  de l a  confirmation de 1 ' i n i t i a -  
t i o n  crétacée du $ou1 eversement de l 'organisation de l a plate-forme. 

Le Pel@océne "' inférieur" t r a d u i t  1 es mêmes tendances. 
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Dufaure a par a i l l e u r s  remarque "près d'une bergerie, à 1 ' W  de l a  route de Smerna, 
un niveau d ' a r g i l e  rouge e t  de bauxite. .. associé à un premier f lysch à éléments assez 
grossiers (notamnent un ga le t  de quar tz i te )  (qu i )  n 'a f f leure pas exactement a l a  f i n  de 
l a  sédimentation des calcaires numnulitiques, mais s ' y  interstrat i f ie. . . " .  

C) RECAPITULATION 

La série, t e l l e  qu 'e l le  a é té  reconstruite, ne se d is t ingue pas dans ses grands t r a i t s  
de c e l l e  du Klokova, par exemple. 

La passées maastrichtienne à débris d '  Echi nodermes e t  P i  thonel 1 es indique cependant 
une pénétration passagere des i n f  1 uences du 1 arge. 

Les questions re la t i ves  au Flysch ne peuvent ê t r e  évoquées précisément sans étude dé- 
t a i l l ée .  Le seul f a i t  véritablement i n t r i g a n t  réside cependant dans l a  présence d'un "ga- 
l e t  de quar tz i te"  (Dufaure, 1975), qui ne semble pas pouvoir 6 t r e  expliquée dans l ' é t a t  
actuel des connaissances, 

D) FIGURATIONS SE RAPPORTANT AU MASSIF 

In Dercourt, 1964 : 

- Eocene i n f é r i e u r  ( I lerd ien) ,  pl. LXIV (haut) ; 

- Eocene moyen, pl .  LXIV (bas). 

V. - LE MASSIF DE FILIATRA-GARGALIANO ET L '  ILE DE PROTI 

Plus modeste par son r e l i e f  que l es  affleurements précédents, ce t te  bande ca lca i re  
es t  emp%tée à son pourtour e t  parfois à sa surface par des dépdts pliocSnes. En outre ron- 
ges par l e  karst, l es  affleurements n 'y  sont pas t res  bons ; c 'es t  sans doute pourquoi ce 
Massif f u t  peu v i s i t é  e t  reste mal connu. 

Mansy (1971) f i t  cependant des observations à son extrémité septentrionale e t  Dufaure 
(1975) en a t race l es  grands t r a i t s  a l 'occasion d'une car te  géomorphologique dé ta i l l ee  du 
secteur. 

On s a i t  par diverses sources qu'un sondage profond f u t  réa l  i s é  dans l a  région de F i -  
l i a t r a .  Selon des propos rapportés par Dufaure, ce forage "aura i t  traversé des ca lca i res 
crétacés de fac ies p lu t&  pélagiques, puis une sér ie  ca lca i re  compréhensive t rès  épaisse 
pu isqu ' i l  a u r a i t  été ar ré té dans l e  Lias vers - 4 000 mm. Par a i l l eu rs ,  une colonne t r é s  
synthétique donnée par B. P. (1971, p. 73, p l .  2) indique une puissance d'environ 3 000 m 
pour 1 'ensemble du Crétacé e t  1 'existence de niveaux s i l i ceux  dans l e  Crétacé moyen ( e t  
infer ieur,  en par t ie )  ; l e  Jurassique supérieur surmonterait des niveaux d'anhydrite. On 
ne semble pas pouvoir en savoir  p lus à 1 'heure actuelle, mais t e l l e s  quelles, ces informa- 
t ions  sont importantes : il ex is te  en profondeur, à l ' E s t  de l ' t l e  de Prot i ,  une sé r i e  @- 
lagique crétacée dont l e s  fac ies ne sont pas compatibles avec ceux de l ' t l e  : on ne peut 
manquer d'un déduire une a l lochton ie  de l a  sér ie  apparaissant en surface. 

Je rapporterai  i c i  l es  f a i t s  é tab l i s  ~ a r  Mansy, au P r o f i t i  I l i a s  de F i l i a t r a ,  complé- 
tes  par quelques observations sur l e  Pal'éocene de l a  méme région. J ' indiquerai  par a i l  l eu rs  
l e s  caracteres de l a  sér ie  de 1 I l l e  de Prot i ,  explorée en compagnie de P. Tsofl Sas. 

On trouvera, f i gu re  35, un croquis du Massif d'apres l a  car te  de Dufaure, l es  in fo r -  
mations dues ti J ,L. Mansy e t  quelques observations personnel 1 es éparses. 



ANALYSE DE LA SERIE 

1) LE CRETACE DE L'ILE DE PROTI 

L'existence de nombreuses f a i l  l es ,  clairement d ist inctes dans l a  morphologie, empêche 
d'observer i c i  une succession continue e t  d'évaluer l a  puissance des dépots. On peut dis- 
tinguer cependant dans des calcaires toujours t r e s  c l a i r s ,  l e s  local  i t é s  foss i l  i f é r e s  sui- 
vantes : 

F3g. 35. - Croquis schQllatique du Massif de FiZiatra-GargaZiano. 

1 : caZcaires crétacés (Prot i)  ; 2 : cazcaires paZéocdnes e t  éocènes ; 3 : couches de pas- 
sage au FZysch e t  FZysch, Zà où iZs sont reconnus (d'aprds J.L. Mansy) ; 4 : FZysch, for- 
mations pliocknes e t  qua temires .  F 1 à F 4 : voir  Ze tex te  ion a ajout6 Za référence aux 
planches photographiques). 



- un ensemble très riche en Gastéropodes, Algues Udotéacées. Intramicrites fenestrées en 
majorité. PeneropZis pZanaïks p m s  et ûvaZveoZina massa indiquent un âge vraisembla- 
blement albien (confirmé par la similitude du faciès avec celui du Massif du Gavrovo). 
La situation du gisement fossilifère est donnée en FI sur la figure 35 ; 

- un ensemble présentant principalement des faciès à structure laminée et/ou fenestrée 
(bianicrites), à rares Orbitolinidés, abondantes CttneoZina, Nezzazata et SeZZiaZveoZina 
gr. viaZZii (F2, fig. 35). Age : cénomanien inférieur et moyen (Cs BI) ; 

- un ensemble parfois riche en Miliolidés (intramicrites et biomicrites fenestrées) où 
parmi des CttneoZina, Nezzazata, se distinguent Broeckina batcanica et Taberina bing.ista- 
ni (F3, fig, 35). Age : cénomanien moyen à turonien inférieur (Cs B2) ; 

- un ensemble où sont rares les faciès d'émersion (intra- et biomicrites) ; B. baZcanica 
et CisaZveoZina Zehneri s'y distinguent (F 4, fig. 35). Age : Cs B 2 (élevé ?).  

2) LE PALEOCENE ET L'EOCENE 

Ces couches a f f leu ren t  au P r o f i t i  Il i a s  de F i l  i a t r a  e t  on t  été décr i tes par Mansy : 

- (100 m). Calcaires et dolomies blancs affleurant sur les contreforts occidentaux du Mont. 
Ce sont des micrites fenestrées (parfois à intraclastes), riches en Gastéropodes, Ostra- 
codes, "L%scorbZs" (et rares Charophytes). Au sommet, s'intercalent des niveaux riches 
en Miliolidés, où s 'observe 'lPseudochryaaZidina". Age : paléocène ("in£ érierrrT1). 

Mansy a par a i l  leurs  observé : 

- 15 m. Calcaires à Alvéolines flosculinisées et petites Nummulites. Age t'éocène inféri- 
eur ? ; 

- calcaires à Alvéolines allongées, grandes Nummulites, Algues Corallinaeées et débris 
d'Echinodermes. Age : éocène moyen ? ; 

- calcaires (biomicrites packstone) à- Alvéolines, Nummulites, Orbi£oZites et FabZania cas- 
sis. Age : éocène moyen ; 

- calca,ires (biomicrites à lithoclastes) à débris dlEchinodermes ; Chapmanina gassinensis, 
Grzyhoskia sp. Les lithoclastes sont très variés, constitués de micrites fenestrées à 
Gastérop.odes, pelmicrites, débris de Rudistes et dlAlvéolines. Age : éocène supérieur ; 

- càlcaired * (à "lentilles marneuses") renf ennant des Orthophragmines , Pe ZZatispim rnada- 
rasai et des faunes planctoniques. Age : éocène supérieur. - 
Le passage à un Flysch, pélitique à sa base, se produit sans discontinuité. 

C) RECAPITULATION 

Le caractère t res  nér i t i que  ( faciès d'émersion t res  fréquents) de 1'Albien e t  du Cé- 
nomanien-Turonien i n f é r i e u r  de 1 ' 71 e de P r o t i  es t  extrêmement important a deux t i t r e s  : 

- on y retrouve. des fac ies t ou t  a f a i t  identiques a ceux de m h e  bge des massifs 
du Gavrovo e t  du Varassova ; on sera a i ns i  en mesure de l e s  opposer a ceux, t o u t  d i f fé -  
rents, du "Domaine de T r i po l i t za "  ; - on ne peut admettre que l a  sér ie  crétacée ( "p lu to t  pélagique", a s i l ex )  connue 
par l e  sondage de F i l i a t r a  s o i t  l e  substratum normal du Palgocène-Eocène de 1 'ensemble du 
Massif ; on en t i r e r a  des conséquences s t ruc tu ra l  es majeures. 

Les carbonates paiéocènes e t  éocenes évoquent précisément ceux des massifs prCcedents, 
sans qu'on y a i t  d is t ingué l a  moindre inf luence pélagique cependant. On en t i r e r a i t  volon- 
t i e r s  l es  mhes conclusions que  elles qui apparaîtront à l a  s u i t e  de l'examen de l a  région 
de Pylos ; mais il s e r a i t  prématuré d'en f a i r e  i c i  é t a t  en ra ison de notre connaissance 
t r op  somnaire de l a  sér ie.  





V I .  - LE MASSIF DE PYLOS ET LES ILES ENVIRONNANTES 

Plus prestigeux par l e  s i t e  q u ' i l  encadre que par l a  puissance de ses r e l i e f s ,  l e  mas- 
s i f  de Pylos a toujours a t t i r é  les  géologues. Je c i t e r a i  simplement Boblaye e t  V i r l e t  
(1833), Phi 1 ippson (1890), K isk i ras (1958). Aubouin e t  Dercourt (1963), Fy t ro lak is  (1972), 
Dufaure (1975) dont l es  apports ont é té  brièvement résumés dans une note récente (Fleury 
e t  co l l . ,  1979), où l ' o n  trouvera l ' essen t ie l  des résu l t a t s  de l ' é tude  dé ta i l l ée  effectuée 
en compagnie de F. Thiébault pour l a  p a r t i e  de t e r r e  ferme e t  de P. Tsofl ias pour l a  par- 
t i e  insu1 aire. Renvoyant a ce t t e  note pour les  considérations d'ensemble, j e  rappel l e r a i  
que les  condit ions tectoniques ne permettent pas d'établ  ir 1 'exacte succession des couches. 
Je m'attacherai i c i  ii préciser l es  points susceptibles d ' éc l a i r e r  1 'évo lu t ion de 1 'ensem- 
b l e  de l a  zone. 

B )  ANALYSE DE LA SERIE 

On trouvera un essai de recons t i tu t ion  de l a  sér ie  f igu re  39 ; les  termes dist ingués 
y sont numérotés corne dans l e  texte qu i  su i t ,  

1 )  LE CRETACE 

Le t rès  dense réseau de cassures af fectant l a  région ne permet 1 'observation d'aucune 
coupe continue de quelque importance ; l a  succession des termes dist ingués resul  t e  de 1 'e- 
xamen des foss i les  e t  du recoupement d'observations effectuées principalement aux f lancs 
du Mont Ayios N i  kolaos (coté 484 m, f i g .  36). Les épaisseurs indiquées sont donc t r és  ap- 
proximatives. 

- la : (50-100 m). Calcaires sombres à Rudistes ; niveaux de dolomies et de laminites. Bio- 
micrites wackestone-packstone. DicycZina sp., AccordieZZa conica, RotorbineZZa 
scarsez l a i ,  "~rbitolinidés Kt', MonChmontia apenninica. Age : Cs B 5 ("campanien 
inférieur"). 
Les affleurements sont limités à un très petit compartiment situé au SW de Pylos 
(fig.. 36) ; 

- lb : près de 250 m de calcaires et dolomies très clairs, dont le détail peut s'établir 
ainsi : 

- Ibl : (100 m). Calcaires clairs à patine jaunâtre, à Rudistes, R. s car seZk i ,  
M .  apenninica. Age : Cs B 5 (sommet) ; 

- Ib2 : (30 m). Calcaires et dolomies blanc à crème, à fréquentes structures la- 
minées etlou fenestrées. R. scarseZZai. Age : Cs B 5-6 ; - Ib3 : (50 m). Calcaires clairs à patine jaunâtre. Au sommet, passées de dolo- 
mies et calcaires laminés à intraclastes. Rhapydionininae localement 
abondants. Age : Cs B 6 ("campanien ? - maastrichtien p.p."). 
N. B. On a localisé sur la figure 36 les gisements fossilifères impor- 
tants dont la description a été antérieurement précisée : 

Fig. 36. - Esquisse géotogique s h p t i f i d e  du Massif de Pylos e t  des .Cles avoisinantes. 

1 : cmbonates sénoniens (Ce B 5 )  ; 2 : carbonates campandensrnaastrichtiens (Cs B 6-7) ; 
3 : carbonates patéodnes e t  éocènes ; 4 : FZysch oligocène ; 5 : fonnatwns pz iodnes  e t  
quaternaires. FA : gisement-type de Cyclopseudedomia smouti, assoc-ide d Raadshoovenia sa- 
lentina (GGB 13) ; FB : gisment-tgpe de Murciella renzi e t  M. methonensis associées d 
Raadshoovenia guatemalensis ? (GGB 184) ; PC : gisement-type de Cyclopseudedomia hellenica 
(GGB 1831 ; FD : gisment  d C. mouti e t  Murciella "n. sp. a f f .  renzi" (in Fleury, 1979a - 
GGB 155) ; FE : gisement d M .  renzi e t  R. guatamalensis 7 (GGB 345)  ; E i  : coupe continue 
du PaZdocBne d ZIEocBne moyen (div is ions 2b d 2d du tex te  e t  f ig .  38). Les indications IV 
10, 12, IV 13, IV 14,  16, 18 renvoient aux pZanches photographiques. 



- FA. A l'angle NW de la citadelle de Pylos. Une petite coupe levée en 
bord de mer est sommairement décrite figure 37. L'échantillon GGB 13 
correspond au gisement-type de Cyclopseudedomia smouti., associée à 
Raadshoovenia salentina (voir Fleury, 1 974) ; 

- FB et FC. Partie NE de l'île de Skiza. Le gîte B (GGB 184) a livré 
les types de Murciella renzi et de M. methonensis (voir Fleury, 1979a) 
associés à Raadshoovenia guatemalensis ? (voir Fleury, 1977), Rhapy- 
dionina sp.. . Le gîte C a livré Cyclopseudedomia hellenica associée à 
Rhapydionina sp. (voir Fleury, 1979b) ; 

- FD. Partie médiane de l'île de Sphaktiria. L'échantillon GGB 155 a li- 
vré C. smouti et MurcieZZa n. sp. aff. renzi (voir Fleury, 1974 et 
I979a) ; 

- FE. Sud du Mont Ayios Nikolaos. L'échantillon 66 B 345 a livré M. ren- 
z i  et R. guatemalensis (voir Fleury, 1977 et I979a) ; 

- lb4 : (50 m). Calcaires et dolomies blancs, à fréquentes passées de structure 
laminée et/ou fenestrée et intraclastes. Fossiles fréquemment recristal- 
1 i sés. Rhapydionina liburnica , " Broeckinella cf. arabica", Laffi teina 
mengaudi abondent en de nombreux points. Age : Cs B 7 ("maastrichtien 
supérieur"). 

G b  
\i.&. .k-- ,; 

Fig. 37. - Analyse d'une partie du Crétacé terminal ( C s  B 6 )  de la région de Pylos (coupe 
localisée en FA, j%g. 36). 
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LES MASSES CARBONATEES L I E E S  AU FRONT DE LA NAPPE PINDIQUE 

Le front de la  nappe pindique es t  jalonné de peti ts  affleurements carbonatés dont la 
signification paraît différente d ' u n  point à 1 'autre. Nous les examinerons brièvement du 
Nord au Sud (situation fig. I l)  en donnant leur importance à ceux qui doivent être rappor- 
tés à la zone de Gavrovo-Trip01 i tza. 

VII. - LES CALCAIRES DE PERISTERI 

Signalés sous l e  nom de "Calcaires à Diplopores" par Renz (1930), ces affleurements 
de calcaires cr is ta l l ins  blancs associés à des roches effusives ont été revus par Aubouin 
(1959) puis par Caron (1975). I l s  sont situés figure 11. 

Ce dernier auteur a découvert dans les calcaires des "InvoZutin'idae du Trias" (déter- 
mination L. Zaninetti), ainsi que des restes de fossiles qui pourraient fa i re  penser que 
des niveaux plus récents s 'y trouvent compris. Caron a par ai l leurs présenté des arguments 
en faveur d'un âge ladinien (ou antérieur, évidement) pour les andésites e t  basaltes an- 
dési tiques. 

Ces formations sont d i f f ic i les  à s i  tuer par rapport aux séries environnantes, mais 
seraient "intercalées dans l e  Crétacé inférieur pindique" selon Caron, qui y voit l e  résul- 
t a t  d ' u n  "glissement en masse" d'un panneau d'origine néritique à cette époque. 

Je n'en jugerai pas, n'ayant pas v is i té  ce secteur, mais je  retiendrai pour également 
plausible 1 ' hypothèse (Aubouin, 1959) selon laque1 le  cette masse étrangère pourrait repré- 
senter une klippe du substratum. On comprendra dans ces conditions que je sois tenté d'y 
voir un éventuel équivalent de 1 'Uni t é  du Megdhovas, ce que je discuterai l e  moment venu 
(Quatrième partie). 

VIII. - LA KLIPPE DE KOTRONI 

Signalée par Aubouin (1959, p. 385, pl. XXXVI, 2 ) ,  cette pet i te  masse se trouve en 
relation avec la nappe pindique, d o n t  e l l e  es t  cependant séparée par un  accident sensible- 
ment E-W (situation fig. I l ) .  Elle e s t  par ai l leurs environnée d'une formation flyschoide 
"à blocs" d '  apparence parfois chaotique évoquant 1 e " Flysch du Megdhovas" . 

Un rapide examen des calcaires cl a i r s ,  r i  ches en Gastéropodes parfois , conf i me 1 eur 
assimilation à ceux du Gavrovo proposée par Aubouin. 11 s ' ag i t  en particulier de calcaires 
d'âge cénomano-turonien : biomicrites à Gastéropodes, CisaZveoZina faZZax e t  PseudoZituo- 
nella reicheli,  biomicri tes fenestrées à Mil io1 idés, Ostracodes abondants, CisaZveoZina 
Ze hneA ? . . . 

La petite t a i l l e  e t  1 'al lure ramassée de cette masse calcaire autorisent toutes les 
hypothèses. 11 peut s 'agi r  d'une simple klippe de Gavrovo, entrafnée sous l a  nappe pindi- 
que, ou encore d ' u n  élément de l'Unité du Megdhovas (bloc resédimenté, ou même substratum 
du Flysch de cette Unité). Il n'est question i c i  que de poser l e  problème, dont la solu- 
tion ne saurait ê t re  éventuellement trouvée qu'à l'occasion d'une étude plus précise. 

IX. - LA LAME CALCAIRE DE PALEOKATOUNA 

Située (fig. 11) près du bord méridional de la feuil le  1/50 000 Agrafa ( n o  169, f ig .  
5 ) ,  cette lame se trouve à 1 'avant du front pindique, dont e l l e  se détache nettement par 
sa morphologie e t  sa teinte claire. Bien visible depuis la  partie nord-occidentale de la 
feuil le  Frangista, e l l e  é t a i t  de nature à provoquer mon intérêt. Je l ' a i  donc rapidement 
visitée alors que l e  lever de la  feu i l l e  Agrafa n 'é ta i t  pas entrepris, mais que j e  n 'étais  
pas en possession des données ultérieurement acquises, susceptibles d'aider à son interpré- 
tation. Je ne suis donc pas en mesure d'en donner une coupe ou une carte qui soi t  signifi- 
cative. 

Elle a été cartographiée par Lybéris (1978), qui en a donné une interprétation très 
autochtoniste ; j ' incl inerais  pour ma part à y voir une lame allochtone. 



D'une puissance de 20 à 50 m (ou p lus ?),  ce t t e  lame ca lca i re  plongeant vers l 'E ,  e s t  
constituée de niveaux d '  âge éocène moyen et /ou supérieur (biospar i  tes  à M i  1 i o l  idés , Pénéro- 
p l  ides abondants, LituoneZZa r o b e r t i  e t  Chapmanina gassinensis ; biomicr i  tes  à Orthophrag- 
mines e t  grandes Numnul i tes)  de faciès Gavrovo-Trip01 i tza typiques. 

J ' a i  observé sur son f lanc  E -dans de mauvaises condit ions d'aff leurement, il e s t  
vra i -  des marno-calcaires jaunes à faunes planctoniques, selon tou te  vraisemblance non re- 
maniées, de 1 ' Eocène s u ~ é r i e u r  (GZoborotaZia cocoaensis , Hantkéni nes abondantes) . Sous 1 a 
barre (a  1 'bl) en revanche, en contact apparemnent normal , des marno-calcaires jaunes à élé- 
ments arrondis de ca lca i res éocènes renferment une faune de Globigér in i  dés probablement 
01 i gocènes. 

L'age r e l a t i f  des deux niveaux à plancton i nd i que ra i t  que l a  lame se trouve en posi-  
t i o n  renversée, à moins que les  calcaires ne soient chevauchants sur les  marno-calcaires 
à faune oligocène. Sa s i t ua t i on  n 'es t  cependant pas simple, car corne 1 ' indique Lybéris, 
des "niveaux à blocs" séparent l a  masse ca lca i re  de 1 'ensemble du Flysch qu i  s'étend à 
1 'W. Ces "niveaux a blocs" que j e  considérais également, lorsque j e  les  v is,  c o r n  l a  par- 
t i e  supérieure du Flysch "autochtone" pourraient cependant représenter l e  "Flysch du Meg- 
dhovas", ce qu i  r end ra i t  évidemment l e  d i s p o s i t i f  assez complexe, mais pas essent ie l  lement 
d i f f é ren t  de cer ta ins de ceux que j e  déc r i r a i  sur l a  f e u i l l e  Frangista ( p a r t i e  quatrième). 

Comme précédemment, il es t  nécessaire dans ce cas de res te r  dans l 'expectat ive.  11 
conviendra d'examiner de nouveau ces affleurements dans une optique p l  us 1 arge. 

X. - LES LAMES CALCAIRES DE LA DEMI-FENETRE DU MEGDHOVAS ET D'AYIOS VLASSIOS 

Ces affleurements (s i tués  f i g .  Il) ont  f a i t  l ' o b j e t  d'un examen a t t e n t i f  l o r s  du le-  
ver de l a  f e u i l l e  Frangista. Ce sont des ca lca i res nér i t iques où l e  'Lias e s t  daté ; j e  l es  
considère comme l e  substratum "normal" du "Flysch du Megdhovas". La quatrième p a r t i e  de ce 
t rava i  1 sera consacrée à 1 'ensemble. 

X I .  - L'UNITE DE KALOUSSI-ALEPOKHORI 

Figurée corne un a n t i c l i n a l  de ca lca i res à Numnulites noyé dans l e  Flysch par Phl ip-  
pson (1892, p. 268), l a  s t ructure de Kaloussi-Alépokhori a é té  revue récemnent par Dercourt 
e t  co l l .  (1973). J'en déc r i r a i  l e  dé ta i l ,  car outre que ces affleurements const i tuent  l es  
seuls témoins de 1 'Eocène de Gavrovo-Trip01 i t z a  au NW du Péloponnèse, l a  s ingu l iè re  struc- 
ture  qu'on y decele e s t  r i che  d'enseignements. 

Entre Kaloussi e t  Alépokhori ( s i t ua t i on  f i g .  I l ) ,  t r o i s  lames ca lca i res sor tant  du  
Flysch s 'a l longent  paral lèlement au Massif de 1 'Olonos correspondant au f r o n t  de l a  nappe 
pindique ( f i g .  40 e t  42). On décr i ra  séparément chaque lame e t  on é t a b l i r a  l a  s t ruc tu re  
de 1 'ensemble. 

A)  ANALYSE DE LA SERlF 

1) LA LAME OCCIDEFJTALE 

La lame "L 1" (f ig. 40 e t  42), plongeant vers 1 'E, s ' a l  longe sur près de 5 km. On y 
observe, pres de son extrémité N, surmontant tectoniquement l e  Flysch occidental, environ 
40 m de ca lca i res dont l e  d é t a i l  s ' é t a b l i t  comme s u i t  : 

- 3 m. Calcaires sombres. Biomicr i tes pa r f o i s  fenestrées à M i l i o l i dés ,  Pénéroplidés, Gas- 
téropodes, "DZscorbisl'.. Age : éocène moyen ? ; 

- 10 m. Calcaires sombres. Biospar i tes e t  b iomicr i tes  à M i l i o l i dés ,  Pénéroplidép, Orbcito- 
l i t e s ,  LituoneZZa r o b e r t i  , Makarskiana trochoidea, débr is d l  Echinodermes au sommet. Age : 
éocène moyen ; 

- 25 m. Calcaires c l a i r s .  ~ i o m i c r i t e s  packstone. Gypsinidés, débr is dl~chinodermes, Ko~ob-  
kovet Za grosserugosa, HaZkyardia min.ima, Chapmanina gassinensis, Fabiania cassis. Age : 
éocène moyen et /ou supérieur ; 



- 2 m. Calcaires clairs. Biomicrites wackestone à Corallinacées, Orthophragmines, Grzybow- 
skia sp. puis au sommet une abondante faune planctonique à GZoborotaZia cerroazuZensis 
s.1. Age : éocène supérieur. 

Viennent ensuite, en continuité, les "couches de passage au Flysch" : 

- (1 2 ml. Pélites (marno-calcaires) jaunes à faune planctonique : GZobigerina t r i p a r t i t a ,  
Gg. venezuelana, Hantkenina ou Cribrohantkenina sp., GZoborotaZia cocoaensis, alternant 
avec des calcaires à petits lithoclastes et grands bioclastes : Grzybowskia, C. gassinen- 
s i s ,  F. cassis ,  Orthophragmines. Niveaux pélitiques à éléments calcaires (faciès précé- 
dents) arrondis. Age : éocène supérieur. 

Après une lacune d'observation de quelques m : 

- un banc calcaire, probablement lenticulaire. Biomicrite packstone à petits lithoclastes 
et grands bioclastes (comme précédemment) dont SpirocZypeus sp. Age : éocène supérieur 

2 )  LA LAME MEDIANE 

La lame "L 2" s ' a l l o n g e  sur près de 3 km, au N de S p a r t i a  (= Grévena). E l l e  e s t  pres- 
que entigrement l i m i  t e e  par  deux accidents subverticaux méridiens qui  l u i  donnent une a l  - 
l u r e  t r è s  r e c t i l i g n e .  On observe cependant à son p ied ,  dans l e s  gorges dlAlépochori que 
l e s  c a l c a i r e s  plongent vers 1 'Est .  La masse des c a l c a i r e s  e s t  de f a i t  t r è s  broyée, mais on 
observe cependant, d ' E  en W : 

- des calcaires à Miliolidés et "Pseudochrysalidina". Age : paléocène ; 

- des calcaires à rares Alvéolines (Flosculines sphériques), OrbitoZites,  Assilina. Age : 
éocène inférieur ; 

- (après le passage d'une faille) des calcaires (broyés) à Alvéolines allongées. Age : éo- 
cène moyen ; 

- un mince niveau de bauxite (dont la composition, communiquée par P. Tsoflias, s'établi- 
rait corne suit : Si O - 10,50 % ; Al2 O3 - 47,50 % ; Ti O2 - 1,50 % ; Fe2 O3 - 22,77 % : 
perte au feu : 14,20 %? ; 

Fig. 40. - Vue dlensembZe des lames caZcaires perçant Ze Flysch sous l e  front de Z'OZonos 
entre AZepokhori e t  Kaloussi, depuis un point d'observation s i t ué  dans Z'angZe 
infér ieur  gauche de Za figure 42 (Spartia).  Les Zames caZcaires L 1, L 2 e t  L 3 
sont nwndrotées c m e  dans l e  t ex te  e t  comme sur Za figure 42 (f indique un m i -  
ro i r  de faiZZe l imi tant  vers Z ' W  Za lame L 2). 

Cg : congZomdrats & FZysch ; PO : base de la nappe du Pinde-OZonos. 



- des calcaires sombres à Gastéropodes e t  intraclastes .  Age : éocène moyen ; 

- des calcaires c l a i r s  à Gmybowskia. Age : éocène supérieur ; 

- des pé l i t e s  jaunes, déterminant un abr i  sous roche. 

Remarques : 

- à l 'extrémité septentrionale de l a  lame, l e s  calcaires sont moins épais ; on trouve 
cependant sur  son côté E, des calcaires noirs à Gastéropodes e t  sur  son côté W, des calcai- 
res  à Grzybowskia ; 

- l a  f e u i l l e  1/50 000 Kertézi (no 255, f i g .  5) où l V e x t r + i t é  S de l a  lame e s t  repré- 
sentée comporte une erreur : l e s  niveaux "Em-s" ("couches de passage") sont en e f f e t  des- 
sinés sur l e  côté or iental  de l a  lame calcaire,  en l ieu  e t  place des niveaux du Paléocène- 
Eocène inférieur.  

3) LA LAME ORIENTALE 

La lame "L 3" es t  relativement peu épaisse (30-40 m au plus). On trouve sur son côté 
oriental des calcaires c la i rs  à Coral 1 inacées, C. gassinensis, Grzybowskia e t  rares débris 
de plancton, surmontés de marno-cal cai res jaunes ( G r .  cocoaensis , GP. cuniaZensis) à pas- 
s@es conglomératiques (galets arrondis de matériel cal caire "local ") q u i  se développent 

I sur environ 150 m de puissance (redoublements possibles) 
e t  supportent 1 a nappe pindique (calcaires triasiques). 

En conclusion, la  série calcaire des trois  lames 
comporte des témoins de 1 ' ensemble du Pal éocène-Eocène 
(f ig.  41) : 

1". l e  Paléocène à "Pseudochrysalidina" ; 

2 O .  1 'Eocène inférieur à Floscul ines sphéri- 
ques ; 

3". 1 'Eocène moyen et/ou supérieur p.p. 
- calcaires à Al véol ines al longées 
- niveau de bauxite 
- cal cai res sombres à Gastéropodes, 

L. roberti.. . - calcaires c la i rs  à C. gassinensis, 
F. cassis.. . 

4". 1 ' Eocène supérieur - calcaires c la i rs  à Grzybowskia - marno-cal cai res jaunes à passées con- 
glomératiques a Gr.  cocoaensis e t  Gr.  
cunialensis. 

Dans les limites de ce qu'on en connalt, la  série 
e s t  donc t o u t  à f a i t  comparable à celle du Klokova, par  
exemple. A 1 'exception, remarquable, de 1 'apparition 
des sédiments détri tiques (couches de passage au Flysch) 

i dès 1 'Eocène supérieur. 

Alv6olina allong488 

Flosculinr sphlripws 

Pseudochrysalidina p 

O Grands Fareminifbrrr 
A Gastlropoder 1 [:m ,ntraclmtes 

41. - Reconstitution de l a  s&e constituant Zes 
t ro i s  lames caZcaires de KaZoussi-Alepokhori. 



BJ STRUCTURE 

Les deux lames ca l ca i res  extrëmes (L 1 - L 3) se présentent  en s é r i e  normale. Ca lame 
médiane (L 2 ) ,  p lus  redressée plonge également vers 1 'Es t  mais se t rouve en s é r i e  inverse 
( f i g .  42).  Le Flysch s i t u é  e n t r e  c e t t e  lame (L 2 )  e t  l a  lame o r i e n t a l e  (L 3) e s t  t r è s  r e -  
p loyé ; un banc c a l c a i r e  ( b i o m i c r i t e  à l i t h o c l a s t e s  p e t i t s  e t  grands b ioc las tes  : C. gas- 
s inensis ,  Grzybowskia) s ' y  observe, q u i  dessine c la i rement l a  s t r u c t u r e  (coupe A). En ou- 
t r e ,  au S de Kaloussi , apparaissent au m i l  i e u  du Flysch gréso-pél i t ique,  des aff leurements 
de marno-calcaires jaunes ( à  Gr .  cocoaensis) qu i  ind iquent  une s t r u c t u r e  a n t i  c l  i n a l  e. 

Tout concorde donc pour admettre que l e s  3 lames ca l ca i res  c o n s t i t u e n t  l e s  p a r t i e s  
d'un même ensemble, chevauchant 1 e Flysch "autochtone", e t  u l té r ieurement  reployé, ce dont 
rend compte l a  f i g u r e  42. 

Fig. 42. - Esquisse cartographique e t  coupes des 3 Zames caZcaires de KaZozdssi-AZepokhori. 

1 : sdme de Gavrovo-TripoZitza ; a : caZcaires paléocènes e t  éocènes ; b : couches de 
passage au FZysch ; c : FZysch grdso-péZitique e t  congtandrats. 2 : nappe pindique. On a 
situd, près de Spartia, Ze point de vue de Za figure 40. 





plancton -dont Gr. cerroazuZensis s.1.- et organismes benthoniques épars : Corallinacées, 
Orthophragmines, Grzybowskia) . La di£ férence entre les deux calcaires séparés par la sur- 
face ferrugineuse est aisée à caractériser : la proportion des éléments benthoniques et 
planctoniques s'est inversée. Une discontinuité de sédimentation est ici manifeste au 
sein des calcaires ; on ne saurait évidemment pas y trouver la trace d'un épisode de dé- 
formation majeur ; 

- l'ensemble calcaire est recouvert par des marno-calcaires jaunes à abondante faune planc- 
tonique (dont Gr. cocoaensis) et rares éléments benthoniques (Orthophragmines) . 

La s t ructure e s t  i c i  simple : l a  lame ca lca i re  monocl i n a l e  por tant  son propre Flysch 
chevauche l e  Flysch occidental "autochtone". 

FENETRES DE GRECE CONTINENTALE 

Les deux affleurements considérés ci-après apparaissent au se in  des zones internes à 
1 a faveur de fenêtres. Leur importance es t  donc considérable pour 1 a compréhension de 1 'é-  
d i f i c e  hellenidique. Les sér ies sont cependant encore t rop imparfaitement connues pour 
qu ' on en t r a i t e  1 onguement. 

X I V .  - LA SERIE DE L'OLYMPE 

On d o i t  à Godfriaux (1968) l a  connaissance d'une sér ie  entièrement constituée de car- 
bonates nér i t iques environnée de sér ies  métamorphiques ( s i t ua t i on  f i g .  11). Fleury e t  God- 
f r i aux  (1975) ont indiqué que dans 1 ' é t a t  des connaissances, 1 ' a t t r i b u t i o n  -souvent envi-  
sagée- de ce t te  sé r ie  à l a  zone de Gavrovo-Trip01 i t z a  é t a i t  des p lus vraisemblable. 

Je rappel lera i  brièvement l es  descr ipt ions de Godfriaux qui d ist ingue 4 termes carbo- 
natés e t  l e  Flysch : 

Formation d 'Agiou Diounissiou (environ 1 000 m) 

Parmi des fac iès banaux, ex is ten t  des ca lca i res rubanés à Gastéropodes e t  Dasyclada- 
cées ("calcaires à hiéroglyphes") qui  sont de f a i t  des ca lca i res fenestrés. Le Norien e s t  
daté au sommet de l a  formation. 
Formation du M.itika (environ 500 m) . 

Essentiel lement dolomi t ique, ce t  ensemble n 'a  jusqu'à présent 1 i v r é  que des Madrépo- 
res. 

Formation du Tigania (environ 500 m) 

Des calcaires marneux roux, des dolomies à Mollusques e t  Madrépores, des ca lca i res 
dolomitiques sont surmontés par (Fleury e t  Godfriaux) : 

- 20 m de calcaires bleu-noir à Rudistes (terme 18b) ; 

- 140 m de calcaires gris, bleus ou blancs, parfois bréchiques à débris de Rudistes (ter- 
mes 18c, 19 a et b) caractérisés par la présence de Rhapydionina Ziburnica (voir pl. III, 
1 à 3). Age : Cs B 7 ("maastrichtien supérieur"). 

Le foss i le ,  assez fréquent, se t rouve par fo is  bien conservé (encore qu'écrasé) dans 
des b iomicr i tes  wackestone à débr is de Rudistes, M i  1 i o l  idés, Ostracodes, "~iscorb2s" e t  
rares CuneoZina. Les t es t s  sont toujours r e c r i s t a l  1 i ses, s ignalant des condit ions de dia- 
genèse à 1 'émersion. Les sédiments accompagnant -biomicr i tes à Dasycladacées e t  Gastéropo- 
des, m ic r i tes  fenestrées- sont de même s i g n i f i c a t i o n  dans l e u r  ensemble. 

Formation du VarZama (200 m) 

Les calcaires e t  dolomies des 150 premiers mètres ont  1 i v r é  (déterminations L. Hot- 
t i nger )  : 

- un niveau éocène inférieur (ilerdien) caractérisé par la présence d'AZveoZina eZZipsoi- 
daZia ; 



- un niveau probablement éocène moyen (une "Alvéoline allongée, spécifiquement indétermi- 
nable, ne peut appartenir à une zone plus ancienne que la zone à A. dQineZZii et plus 
récente que la zone à A. e Zongata") . 

Les 50 derniers mètres des calcaires n 'ont pas 1 i v r é  de foss i les .  

Le nusch l 

Le passage des ca lca i res au Flysch es t  d é c r i t  par Godfriaux comne progress i f  ; à l a  
base, des schistes jaune-verdâtre a l ternant  avec des calcschistes bleutés e t  jaunâtres 
sont surmontés par une récurrence ca lca i re  pu is  par  des alternances de schistes e t  gres 
grossiers. 

En r d m d ,  aux incer t i tudes de datat ion près, ce t te  sér ie  peut ê t r e  aisément comparée 
à ce l les  qu i  sont décr i tes i c i  dans l e  Gavrovo-Tripolitza. Les fac iès à R. Zibumica t o u t  
à f a i t  identiques à ceux qu i  sont connus par a i l  leurs,  l a  présence de 1 'Eocène i n f é r i e u r  
e t  moyen (?) 3 Alvéolines sont autant d'arguments permettant d 'exclure que l a  sér ie  puisse 
correspondre à c e l l e  du Parnasse. 

XV. - LA SERIE D'ALMYROPOTAMOS I 
Située au S de l ' î l e  d'Eubée ( f i g .  I l ) ,  l a  sé r ie  d'Almyropotamos est  constituée de 

calcaires métamorphiques qu i  peuvent appartenir à une zone né r i t i que  externe. Le "Gavrovo" 
ayant été évoqué à son propos, il convient d'en t r a i t e r ,  brièvement, puisque j e  n 'en con- 
nais -que ce que l i v r e  l a  l i t t é ra tu re .  La même formation appara î t ra i t  en At t ique (sér ie  du 
Pentélique, Clément, 1976), e t  l a  sé r ie  de Stropones, en Eubée moyenne, s e r a i t  également 
de même s ign i f i ca t ion  (Guernet, 1978). 

La sé r i e  d'Almyropotamos es t  constituée de marbres dans lesquels Katsi katsos (1969) a 
daté l e  Tr ias (Mégalodontes) e t  l e  Crétacé supérieur (Hippurites) . A leur  extrême somnet, 
Dubois e t  Bignot (1978) ont  d é c r i t  un hard-ground renfermant des foss i les  clairement éocè- 
nes (Nummulites, plancton) recouvert par  des schistes assimilables à un Flysch. 

En dehors des arguments tectoniques (Katsi katsos e t  col  1 ., 1976) qu 'il ne nous appar- 
t i e n t  pas de discuter, on notera que r i e n  ne s'oppose en p r inc ipe  à 1 'ass imi la t ion de ce t t e  
sér ie  à c e l l e  de Gavrovo-Tripolitza. D'une par t ,  l a  proximité des foss i les  du Tr ias e t  du 
Crétacé supérieur peut ê t r e  due à des accidents tangent iels comne il en ex i s te  dans l e  Ga- 
vrovo-Trip01 i tza ; d ' autre part ,  une émersion pa l  éocène, un changement du caractère de 1 a 
sédimentation entre 1 e Crétacé supérieur e t  1 ' Eocène, une réduct ion extrême de 1 ' Eocgne 
sont des caractères t o u t  à f a i t  conpatibles avec l ' h i s t o i r e  développée i c i  de l a  zone de 
Gavrovo-Trip01 i tza. 

L'absence d'  i ncompat ib i l i t é  n 'es t  évidement pas une preuve mais const i tue une pièce 
à verser au dossier, lequel ne manquera pas de s 'épaissir .  

- 
LES FENETRES DU PELOPONNESE SEPTENTRIONAL 

Les affleurements apparaissant à l a  faveur de fenêtres creusées dans l a  nappe p ind i -  
que permettent d'observer une bande d 'o r ien ta t ion  W-E, sensiblement orthogonale aux d i rec -  
t i ons  s t ructura les d'ensemble. Le domaine d'aff leurement es t  séparé des deux bandes d ' o r i -  
entat ion N-S precédenment étudiées par  l a  p a r t i e  occidentale de l a  nappe pindique dCnom- 
II& "Système des éca i l l es "  par  Dercourt (1964) s o i t  par près de 30 km ; on ne peut r i e n  
savoir  de ce qu i  nous es t  a i ns i  caché. 

On su ivra un i t i n é r a i r e  qu i  conduira d'W en E, non sans quelques v ic iss i tudes impo- 
sées par l a  r é p a r t i t i o n  capricieuse des affleurements. On examinera d'abord un "bloc sud- 
o r ien ta l "  (a 1 ' W  du Massif du Mainalon) puis une bande d 'o r ien ta t ion  NW-SE (ent re  l e  Khel- 
mos e t  Argos) en f in  1 'aff leurement ponctuel de Dervenachia (au N d'Argos) , témoin l e  p lus 
o r ien ta l  du Gavrovo-Trip01 i t za  à ce t t e  1 a t i  tude. 

11 s ' a g i t  dorénavant des affleurements appartenant au "Domaine de Tr ipo l i t za" .  



XVI. - LA FENETRE DE DIMITSANA 

La petite fenêtre creusée dans la nappe pindique au Sud de Dimitsana .correspond aux 
affleurements les plus occidentaux de 1 '"autochtone". Mania (1970) y f i t  des observations. 

Le Crétacé supérieur y est représenté par au moins 250 m de calcaires e t  calcaires 
dolomitiques à débris de Rudistes au somnet desquels l e  Maastrichtien est daté par Rhapy- 
dionina Ziburnica . 

Le Paléocène, llEocène inférieur e t  moyen y seraient peu puissants e t  peu riches en 
fossiles : aucune Alvéoline ou Numnulite n'a été observée sinon t o u t  près de la base du 
Flysch. 

Mania f i t  en outre plusieurs observations qui montraient que le  passage des calcaires 
au Flysch s'effectuait d'une manière complexe, caractérisée par d' importantes récurrences 
calcaires (lenticulaires), à la base du Flysch, lui-même plus précoce que partout ail leurs. 
Dercourt e t  coll. (1970) devaient en donner une vue synthétique don t  i l  ressortait que : 
- les marnes de la base du flysch apparaissaient au-dessus de calcaires à OrbitoZZtes, 

Chapnanina gassinensis et Fabiania cassis (Eocène moyen) et se trouvaient intercalées de 
lentilles calcaires renfermant la même microfaune ; 

- une barre calcaire lenticulaire à Orthophragmines, Grzybowskia, SpirocLypeus et Petla- 
t i sp i ra  madaraszi (Eocène supérieur) se trouvait à 25 m au-dessus de la base des niveaux , 

pélitiques . 
De fa i t ,  nous n'étions alors pas préparés à suspecter des complications tectoniques 

dans cet "autochtone" et  nous ne savions pas encore choisir les échantillons sur l e  ter- 
rain e t  dégager dans de bonnes conditions la microfaune planctonique des pélites calcai- 
res, si bien que pour vraisemblables qu'el les demeurent, ces conclusions pourraient être 
susceptibles de subir quelques modifications. 

F i g .  43. - Esquisse géoZogique de Za rdgion de Langadhia. 

1 : sdrie de TripoZitza ; a : carbonates éocDnes ; b : couches de passage au FZysch ; c : 
FZysch. 2 : aZZochtone pindique. 



Il reste que p lus ieurs  observations concordantes indiquent que 1 es premiers niveaux 
marneux sont d'âge relat ivement anci en, s o i t  éocène moyen (présence dlOrb.itoZites) s o i t  
éocéne supérieur basal. 

l X V I I .  - LA FENETRE DE LANGADHIA 

L ' a f f l u e n t  du f leuve Ladon ( l e  Langadhianon potamos) a creusé i c i  ( s i t ua t i on  f i g .  11) 
de profondes gorges en ta i l l ées  en p a r t i e  dans l e  Flysch, qu i  peuvent l a i s se r  supposer que 
ce t te  formation e s t  t r ès  puissante, ce qu i  ne manquerait pas d ' ê t r e  s i ngu l i e r  dans 1 'ensem- 
b l e  du Domaine de Tr ipo l i t za .  

A f i n  de ten te r  d ' éc l a i r e r  ce t te  question, j ' a i  esquissé une rapide cartographie de 
ce t te  région ( f i g .  43), dont l es  premiers résu l ta ts  indiquaient q u ' i l  n ' é t a i t  pas nécessai- 
r e  de l a  mener à son terme. L'esquisse ne donne qu'une f a i b l e  idée de l a  densité des acci- 
dents cassants ; en p a r t i c u l i e r  l a  p a r t i e  o r ien ta le  e s t  t r ès  s imp l i f i ée  : l e s  masses ca l -  
caires (por tant  au sommet leu rs  couches de passage) sor tant  du Flysch sont pa r f o i s  de s i  
p e t i t e  t a i l l e  ( v o i r  Dercourt e t  Fleury, 1977, f i g .  3) q u ' i l  n ' é t a i t  pas question de l e s  
por te r  sur une minute à 1/50 000 (comportant des courbes équidistantes de 40 m). Par 
a i l l eu r s ,  il n 'es t  pas impossible que certaines masses calcaires soient chevauchantes sur 
l e  Flysch. 

Quoi q u ' i l  en so i t ,  l e  d i s p o s i t i f  correspond manifestement à un graben dont 1 'axe 
coïncide approximativement avec ce lu i  de 1 a vallée. La nappe pindique ( t r è s  proche du som- 
met des ca lca i res "autochtones" aux alentours de Langadhia), se t rouvant en e f f e t  de p a r t  
e t  d 'aut re  de l a  va l lée à des a l t i t udes  constantes proches de 1 100 m, implique que t o u t  
abaissement v i s i b l e  sur un f lanc  de l a  va l lée (près de Langadhia) corresponde à un exhaus- 
sement de même importance sur 1 'aut re  f lanc. Ceci dans 1 a mesure au moins où 1 'on admet 
que l ' e ssen t i e l  de l a  tectonique cassante e s t  postér ieur  à l a  mise en place de l a  nappe 
pindique, ce que r i e n  ne dément. 

Il en résu l t e  qu'on n ' a  pas de raisons de penser que l a  puissance du Flysch s i t ué  en- 
t r e  l es  ca lca i res "autochtones" e t  l a  nappe pindique puisse excéder 500 m, compte non tenu 
des éventuels redoublements pouvant r ésu l t e r  d'une tectonique tangent ie l le  au sein de ce 
Flysch. 

La sér ie  carbonatée"autochtone" n 'a  pas été  étudiée dans l e  d é t a i l  ; j ' y  a i  observé : 

- des calcaires et dolomies sombres, à fréquents Gastéropodes intercalés de biomicrospari- 
tes à Miliolidés, Pénéroplidés et OrbitoZi tes,  vraisemblablement de 1'Eocène moyen ; 

- le sommet des calcaires (20 à 25 m), observable sur les flancs de la petite éminence por- 
tant la chapelle dVAyia Sotira (au SW de Langadhia), est constitué de biomicrites pack- 
stone-wackestone à Orthophragmines, Corallinacées, Bryozoaires et Grzybowskia associées 
au sommet à des faunes planctoniques (dont Gr. cerroaauZensis S. 1. ; voir pl. IV, 7-8). 

- les couches de passage au flysch (20-25 m) présentent les habituels marno-calcaires jau- 
nes à bancs calcaires intercalés (calcaires à petits lithoclastes et grands bioclastes, 
dont C. gassinensis) et niveaux à galets calcaires arrondis. L'ensemble de ces marno- 
calcaires est riche en Gr. cocoaevl8is Gr. cuniaZensis et Hantkénines qui affirment leur 
âge éocène supérieur. GZobZgemm g o r t a n i i  a été observée, rare et seulement au sonmiet 
de l'ensemble ; cette espèce indiquerait un niveau élevé de 1'Eocène supérieur (voir 
Stainforth et coll., 1975). 

X V I I I ,  - LE MASSIF DU DRAKOVOUNI 

La "Montagne du Dragon" (s i tuée f i g .  11) correspond à 1 'apophyse nord-occidentale du 
grand massif du Mainalon. 

La grande masse de l a  montagne e s t  const i tuée de calcaires t r é s  sombres, extrémement 
pauvres en niveaux f oss i l i f è res .  Des passées r iches en Gastéropodes, M i l i o l i d é s  e t  Pénéro- 
p l  ides 1 a i  ssent supposer que 1 ' Eocene moyen y e s t  p u i  ssamnent représenté. Des a f  f 1 eurements 
de "couches de passage" soulignent cependant i c i  e t  l à  que des redoublements tectoniques 
sont vraisemblablement responsables de 1 'épaisseur apparente, peu habi tue1 le .  



J ' a i  ef fectué des observations dans ce secteur en compagnie de J.M. Flament e t  P. De 
Wever, pu is  de J. Dercourt. Nous avons pu nous convaincre de l a  réa l  i t é  de ces redouble- 
ments dans les  affleurements traversés en gorge par l a  r i v i è r e  Paos, au NW du Massif pro- 
prement d i t .  Le r é s u l t a t  de ces observations es t  consigné sur l a  f i g u r e  44. 

Tout semble permettre de conclure à l ' ex is tence  de deux éca i l l e s  superposées à maté- 
r i e l  ca lca i re  (d'âge éocène supérieur à Grzybowskia), por tan t  leurs "couches de passage" 
chevauchant, selon une f lèche d'au moins 1 km, un Flysch lui-même 1 i é  par des couches de 
passage à des ca lca i res identiques aux précédents. Un ployement sync l ina l  a f fec te  l es  deux 
un i tés  chevauchantes e t  l e s  formations allochtones superposées ("Formation à blocs" e t  nap 
pe pindique). 

Fig. 44. - Esquisse cartographique e t  coupe des Zmes chevmchantes visibZes à l a  faveur 
de Za vaZZée du Paos (Massif du Drakovmni). 

1 : série de TripoZitza ; a : cazcaires éocènes (Ze figuré du banc caZcaire supérieur n ' e s t  
distingué qu ' a f in  de mettre en évidence Za superposition anorma Ze d 'origine tectonique Zors- 
que Za division b n ' e s t  pas représentée) ; b : couches de passage au Flysch ; c : FZysch. 

. 2 : ''Formation à blocs" ; 3 : nappe pindique. 



Signalons que, corne nous 1 'avons déjà noté au f r o n t  de l a  nappe pindique (Skiadha) 
e t  comme nous l e  verrons encore, l e  somnet des ca lca i res - t rès  r i c h e  en plancton- e s t  ir- 
régul ier ,  percé de pe t i t es  cuvettes e t  semble se terminer en biseau dans l e s  marno-calcai- 
w s  jaunes, renfermant latéralement des galets de ce même calcaire.  L'observation e s t  ce- 
pendant t r ès  dé l i ca te  i c i  dans l a  mesure où on ne peut 1 'e f fec tuer  qu'en surface ; nous l a  
confirmerons par  des observations en coupe au Mavrovouni d'Argos. 

X I X .  - LA REGION DE VITINA 

A)  GENERALITES 

Au coeur du Péloponnèse, l e  massif du Mainalon n ' e s t  pas sans évoquer ce l u i  du Gavro- 
vo. Plus modeste par son étendue e t  son r e l i e f ,  il domine corne son équivalent de Grèce 
cont inentale un bas pays où res ten t  l es  homnes. On ressent i c i  l a  même impression d ' i so l e -  
ment e t  de pa ix  que dans l es  par t ies  l es  plus sauvages des Monts Valtou. 

La présence de l a  f o r ê t  e t  1 'homogénéité des faciès carbonatés rend d i f f i c i l e  1 'étude 
du Massif. L'examen d'une assez p e t i t e  surface de ses abords nord-occidentaux (s i tuée  f ig.  
11) m'a cependant permis de r e c u e i l l i r  l e s  éléments nécessaires à l a  recons t i tu t ion  de l a  
sé r ie  s t ra t igraphique loca le  (Albien à Eocène supérieur) e t  à l a  reconnaissance du s t y l e  
s t ructura l .  

L'esquisse photogéologique ( f e u i l l e  1/50 000 Vi t ina,  no 271, f i g .  5) donne une idée 
assez préc ise de l a  r é p a r t i t i o n  des affleurements du secteur mais n'a en général pas réso- 
l u  les  questions r e l a t i ves  à l a  nature des contacts ent re  l e s  diverses séries. J ' a i  cepen- 
dant a i n s i  disposé d'emblée d'un fond topographique (courbes à 1 'équidistance de 40 m) sur 
lequel mes observations ont  pu ê t r e  convenablement reportées. L'esquisse cartographique 
présentée ( f i g .  45) n ' es t  que l e  r é s u l t a t  de parcours destinés à repérer l es  affleurements 
susceptibles de f o u r n i r  matière à des coupes stratigraphiques. L'''environnement" (contact  
des formations a l  lochtones supérieures) a donc été  négligé. Par a i l l eu r s ,  l a  p a r t i e  méri-  
dionale de 1 'esquisse a é té  t r ès  s impl i f iée,  b ien q u ' e l l e  corresponde à une r é a l i t é  d'en- 
semble : cer ta ins compartiments sont s i  p e t i t s  q u ' i l  e s t  impossible de les  représenter à 
1 'échel le  de l a  ca r te  sans 1 ' u t i l i s a t i o n  de couleurs. 

Pour ê t r e  pa r f o i s  de bonne qua1 i té, l e s  condit ions d'aff leurement ne peuvent compen- 
ser l e  handicap que constitue, dans une région aussi densément affectée par l a  tectonique 
cassante, 1 ' absence de parois accessi b l  es permettant d ' observer 1 a successi on des couches 
sur une p e t i t e  surface. La route même, pourtant t a i l l é e  dans l e  roc, montrai t ,  il y a quel- 
ques annees encore t rop de zones apparemnent broyées ou couvertes de brèches de pente pour 
q u ' e l l e  puisse o f f r i r  une coupe f i a b l e  ; il es t  possible que l es  récents travaux d 'é la rg is -  
sement du t r ès  t ou r i s t i que  i t i n é r a i r e  Tripol is-Olympie a i en t  changé ce t  é t a t  de choses, 
mais j e  n'en a i  pas é t é  l e  témoin. 

B )  ANALYSE DE LA SERIE 

Il n'es t  pas d 'autre méthode possible i c i  que de décr i re  l a  sé r i e  selon un découpage 
imposé par 1 a d iscon t inu i té  des affleurements. Chaque "tronçon" élémentaire ( s i  tué su r  1 a 
f i g .  45) sera d é c r i t  séparément e t  on tentera de caractér iser  les  sédiments susceptibles 
de n 'avo i r  pas é té  a ins i  décr i ts.  

- a : 75 m.'Calcaires sombres. Pelmicrites et biomicrosparites à Miliolidés. Chrysatidina 
sp. et "CoskinoZina" bronnZmarini (détermination D. Décrouez) permet de situer ici 
ltAlbien, probablement ; 

- b : 75 m. Calcaires sombres. Micrites mudstone à rares organismes (Miliolidés), à intra- 
clastes parfois. Age : cénomanien ? ; 

- c : 50 m. Calcaires plus clairs, formant une petite falaise. Micrites mudstone et biomi- 
crites (rarement fenestrées) à Miliolidés, CuneoZina, Nezzazatidés, Pseudorhapydioni- 
na duHa et Sroeckina batcanica. Age : Cs B 2 ("cénomanien supérieur-turonien infé- 
rieur") ; 





- d : 50 m. Calcaires clairs en bancs massifs comportant des biomicrites à débris dlEchino- 
dermes et des micrites mudstone à rares organismes (CuneoZinu, "VaZvuZminul', Gasté- 
ropodes parfois). Quelques niveaux montrent des structures fenestrées. Age : turoni- 
en- sénonien p.p. ? 

I 2 )  INTERVALLE A-B I 
Le parcours sur la crête vers le S semble montrer que le faciès précédent se dévelop- 

pe considérablement en épaisseur et passe à des calcaires riches en débris de Rudistes. Les 
affleurements sont cependant alors très médiocres et semblent porter la trace de cassures 
de direction N 130. On ne peut donc estimer l'importance de la série comprise entre A et B. 

1 3) TRONCON B 
I 

Le parcours a é té  e f fec tué l e  long d'une tranchée creusée dans l e  roc, jo ignant deux 
captages d'eau, à environ 10 m au-dessus du niveau de l a  route. 

Il s ' a g i t  dans l'ensemble de calcaires t r es  sombres, pa r f o i s  r iches en Rudistes. Bio- 
m ic r i  tes  wackes tone-packstone, à hneolinu.. . 
- a : à la base, un horizon (20 m) recélant Keramosphaera tergestinu peut être attribué à 

la zone CS B 4 ("Santonien supérieur") ; I 
- b : 80 m. Caractérisés dans l'ensemble par AccordieZZa conica et les ltOrbitolinidés K'' ; 

ce terme appartient à la zone Cs B 5 ("Campanien inférieur"). On a observé à l'ex- 
trhe base, dans un calcaire (intrabiomicri-te) à débris dlEchinodemes, la présence 
dlOrb.itoides cf. t i s s o t i  (rares débris). 

4 )  INTERVALLE B-C I 
L ' é t a t  des affleurements de l a  route ne permet ta i t  pas d 'e f fec tuer  une coupe su iv ie .  

C'est en contrebas de ce t te  route, dans un niveau intermédiaire ent re  les  deux tronçons 
qu'a é t é  r éco l t é  un échant i l lon (b iomic r i te  packstone à débr is de Rudistes) où M. Neumann 
a déterminé Orfitoides media e t  Lepidorbitoides s p  du Campanien supérieur ou Maastrich- 
t i e n  ( g î t e  F 4, f i g .  45). 

Par a i l l e u r s  on a également réco l té  dans l e s  mêmes niveaux un échan t i l l on  (XGI 43) ri- 
che en Rhpydionininae, dont f u t  f igurée EacrcieZZa a f f .  cuviZZieri ( v o i r  Fleury, 1979a, 
p l .  5, f ig.  20 e t  24 ; l o c a l i t é  F 2, f i g .  45). 

5 )  TRONCON C I 
La coupe a é té  ef fectuée l e  long d'un chemin s i t ué  au bord occidental d'une dépressi- 

on cu l t i vée  ; e l l e  e s t  aisée à su ivre  dans ses deux premiers t i e r s ,  mais devient ensui te 
de qua1 i t é  médiocre. On observe ( f i g .  46) : 

- a : 50 m. Calcaires et calcaires dolomitiques très clairs. Biomicrites fréquemment fenes- 
trées, parfois à intraclastes. Niveaux riches en Ostracodes, "Escorbis" et Ophthal- 
midiidés et niveaux riches en Miliolidés et Rhqydionininae à tests recristallisés. 
Age : Cs 3 6 ("campanien ? - maastrichtien p.p."). 

Fig. 45. - Esquisse géoZogique des environs de Vitina (extrémité NW du Massif du MainaZon). - I 
1 : série de TripoZitaa ; a : carbonates crétacés (Albien-Sénonien) ; b : horizon à R. li- 
hrnica ; c : carbonates paZdocènes e t  éocènes ; d : couches de passage au FZysch. 2 : aZ- 
lochtone pindique ; 3 : dépôts superficiezs récents. A, B, C, C r ,  D e t  D r  : tronçons de 
coupe décri ts  dans Ze Texte. F 1 : ZocaZitd-type de tiurciella ovoidea (GDD 8A) ; F 2 : Zo- 
caZitd à M .  "af f .  cuvillieri" (in Fleury, 1979a - X G I  43)  ; F 3 : Zocalité à M .  "a f f .  cu- 
villieri" e t  M. "n. sp. l" (in Fleury, 1979a - GDD 216) ; F 4 : localité à Orbitoides media 
e t  Lepidorbitoides sp. ; I V  15, 17 renvoie aua: planches photogr&phiques où "Broeckinella 
c f  arabica" e s t  figarde. Un "contact anozmat" sout-ignd par des tAangZes matéAaZise 2 'hy- 
pothdse r e k t i v e  d Z'existence d'une vaste unité aZZochtone aux aZentours de Granitsa. 



A la  base un niveau (GDD- 1) l ivre h?urcieZh rensi, ~aaasnoarenh guatmatemds ?, - 
.~oZopssudedah k Z h i c a  et Rhdpgdionina sp., associOes B des Gastéropbdes e t  des 
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Vets l e  BPilieu de la division l a  niveau (GDD 8 A) a livriS MurcZetkl.atcridea, dont 
c'est l e  giaement-type (situ8 en F 1 ,  f ig .  45 ; voir Fleury, 1979a). 
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Par ailleurs, une petite coupe complémentaire (C' sur la fig. 45) a été levée au 
flanc du massif du Mainalon, le long d'un chemin menant à une carrière. Partant des 
niveaux à R. Ziburnica, elle permet de situer approximativement vers la base de cet- 
te division un échantillon (GDD 216) dont ont été figurées, in Fleury, I979a, Mur- 
cieZZa "n. sp. 1" (pl. 2, f ig. 20 à 24) et Mw?cieZZa a££. cuviZZieri (pl. 5, fig. 
21 à 23) ; 

- b : 50 m. Faciès identiques aux précédents, caractérisés par la présence de Rhapydionina 
Zibumica, ordinairement recristallisée dans des micrites fenestrées mais dont un ni- 
veau présente des conditions de préservation exceptionnelle. Le fossile, très abon- 
dant est associé à des CuneoZina, de petites et rares MurcieZZa sp. et, ce qui est 
tout à fait rare dans nos sédiments, des tests de sa génération B ("Rhipidionina" 
zihica). Age : Cs B 7 ("maastrichtien supérieur") ; 

- c : 100 m. Dolohiies et calcaires blancs, ~arfois à grands intraclastes. Les rares niveaux 
calcaires n'ont livré que des Gastéropodes, des Ostracodes et des "Discorbis", en 
l'absence de toute faune caractéristique. Age : crétacé terminal-paléocène inféri- 
eur ? ; 

- d : 100m. Calcaires sombres (et dolomies à la base). Biomicrites à Ostracodes et bios- 
parites à Miliolidés et "Pseudoc?zrysaZidina". Age : paléocène "inférieur" ; 

- e : 30 m. Faciès identiques aux précédents ; le dernier banc étant profondément carrié 
par des Microcodkn. FaZZoteZZa azavensis caractérise le Paléocène supérieur ; 

- f : 50 m. Calcaires et dolomies. Biomicrites (parfois fenestrées). Dans la deuxième moi- 
tié. biamicrites ~ackstone à débris dlEchinodennes. rares Numnailites. Orb-itoZites et 
~Zvéo~ina (A. gr .-pasti~~ata et A. gr. e ~ ~ ~ ~ s o i d a ~ ~ s ) .  Age : éocène inférieur (limi- 
té probablement à 1'Ilerdien) ; 

- g : 100m. Calcaires sombres à passées dolomitiques claires. Niveaux à intraclastes pou- 
vant atteindre 5 à IO cm. Biomicrites et micrites fenestrées à Ostracodes, "Discor- 
bis" Ophthalmidiidés et par£ ois Gastéropodes. Aucun fossile caractéristique n'est 
reconnu. Age : éocène moyen ? ; 

- h : 15 m. Calcaires clairs en gros (métriques). Biomicrites packstone à lithoclastes pou- 
. vant atteindre 10 à 15 cm de diamètre (intraclastes ?) et bioclastes : Corallinacées, 

Orthophragmines, LituoneZZa roberti, Fabiania cassis et Chapmanina gassinensis. Age : 
éocène moyen etlou supérieur. 

NB : une dépression dépourvue d'affleurements sépare ces calcaires de ceux qui, plus au S, 
forment une éminence. On y observe de nouveau des calcaires à "Discorbis", Ophthalmi- 
diidés, puis à rares Alvéolines qu'on interprète comme constituant une unité recou- 
vrant tectoniquement la base du Flysch (voir fig. 45). 

La pauvreté des informations .récoltées précédemment pour ce qui concerne 1 'EocPne 
justifie qu'on tente de les éclairer par 1 'étude d'autres affleurements. 

6 )  TRONCON D 

Une coupe peut être observée en bord de route entre Granitsa et  Vitina (fig.  45) on y 
observe : 
- un ensemble (environ 150 m) de calcaires et rares dolomies sombres, où panni des biami- 
crites à Ostracodes, "D.iscorb2s" et parfois oogones de Charophytes, s'intercalent des 
intramicrites et des biomicrosparites livrant vers la base des AZveoZina sp. et vers le 
somnet LituoneZZa roberti. Age : éocène moyen (et inférieur ?) ; 

- des calcaires à lithoclastes (éléments décimétriques parfois) et grands bioclastes, dans 
lesquels se développent des lentilles de marnosalcaires jaunes. Les calcaires ont livré 
des Orthophragmines , C. gassinensis et F. cassis, les marno-calcaires Gr. cocoaensis. 
Age : éocène supérieur ; 

- environ 10 m de marno-calcaires jaunes à Globigérinidés, Hantkénines et Gr. cocoaenois. 
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Ces marno-calcaires passent clairement sous un ensemble de calcaires (et dolomies), ren- 
fermant "P~eudochrysaZidina'~ à leur base (carriée par des Microcod.iwn, puis F. aZavensis 
(Paléocène) puis des Nummulites, OrEtoZiteg Flosculines sphériques de llEocène inféri- 
eur. 

7) TROMCOM D ' 
On a par ai 1 leurs encore observé une coupe dans 1 es gorges de 1 'angle NW de 1 'esquis- 

se (fig. 45), où affleurent : 

- des calcaires sombres àMiliolidés et Pénéroplidés ; 
- environ 50 m de calcaires à faunes benthoniques dominantes (où ont été observées, outre 

de grandes Nummulites, GyroidineZZa magna, HaZkyardia minima, F. cassis, C. gassinensis, 
Grzybowskia) pénétrées de nombreuses lentilles de mirno-calcaires jaunes à faunes planc- 
toniques (Gr.-cocoaensis partout présente) et alternant avec des niveaux "conglomérati- 
ques" à ciment marneux ou calcaire. dont les éléments ordinairement hétérométriques et 
arrondis, de dimensions parfois décimétriques paraissent tout à fait comparahles aux to- 
ches calcaires environnantes. 

La médiocre qua1 ité des affleurements ne permet pas de discerner d'éventuels redouble- 
ments au sein de cette série, qui passe sous des calcaires et dolomies où "~seud9chrysaZi- 
dina" date le Paléocène dès la base. 

C) STRUCTURE 

Les analyses précédentes ont montré que la série décrite, terminée par des niveaux 
d'âge éocène supérieur marqués par des passées pél i tiques jaunes, passait sous -et en deux 
cas (tronçons D et D') , de manière fort claire- des carbonates d'âge paléocène ou éocène 
moyen. Il ne parait pas possible d'interpréter ce dispositif autrement que comme le rgsul- 
tat d'un recouvrement d'un ensemble "structuralement inférieur" par une unité allochtone 
limitée à sa base par un contact anormal confondu avec la stratification des carbonates- 
C'est cette hypothèse qu'exprime la figure 45. 

. On pourrait probablement en trouver une confirmation dans 1 'analyse des faciès des 
couches de passage des calcaires au Fiysch. Ce1 1 es de 1 'ensemble "structural ement inféri- 
eur" sont, nous 1 'avons vu, relativement épaisses et complexes, riches en passées pél i ti- 
ques lenticulaires et conglomératiques ; ce1 les de 1 'Uni té al lochtone paraissent, au moins 
aux alentours de Vitina, plus simples, et plus réduites, quasiment démunies de faciès bré- 
chiques, bien que de petites 1 enti 1 1 es marno-calcaires (à Gr. cocoaensis) pui ssent apparaî- 
tre à l'extrême sonmet (dernier m) des calcaires à Grzybowskia. Une étude systématique dé- 
taillée 'est cependant nécessaire à l'éventuelle confirmation de cette théorie, dans la ine- 
sure où l'on peut suspecter de très rapides variations latérales dans de tels faciès. 

D) RECAPITULATION 

Une vue d'ensemble de la série précédemment décri te est donnée par la figure 47. On 
insistera ici sur ses particularités. 

- L'Alblen n'est actuellement reconnu en Tripolitza qu'en cette localité. Sans 
chercher à conclure trop précisément, on notera que les faciès d'émersions discernés dans 
les mêmes niveaux du Massif du Gavrovo sont absents ici ; 

- le Cénomanien a Turonien inférieur (Cs B 1 - Cs B 2) est également caracterise 
par des faciès subtidaux qu'on opposera aux nettes tendances émersives notées dans 1 'ensem- 
ble du Domaine de Gavrovo ; 

- le Turonien-Sénonien p.p. est représenté dans 1 'ensemble par des facièç subti- 
daux, bien connus au cours de cette période dans toute la zone ; 

- le Campanien ? - Maastrichtien (et la division c du tronçon B,  non datée, vrai- 
sembl ab1 ement d'âge pal éocène "inférieur") témoignent de tendances émersi ves affirmées , dé- 
jà rencontrées précédemment ; 



1 : "cris tal l in" de Zaroukhla fsdrie des Phyllades) ; 2 : sdrie de Tripolitza ; a : carbo- 
nates mésozo~ques ; b : 'horizon fou local i tés )  à R. liburnica ; c : calcaires paldocènes 
e t  docPnes ; d : couches de passage au Flysch. 3 : formations allochtones ; a : "Formation > d blocs" ; b : nappe pindique. 4 : ddpôts superficiels récents. F 1 : gisement d Mdgalodon- 
t idbs du Trias supérieur ; F 2 : local i té  ayant l ivré  Kurnubia e t  Cladocoropsis mirabilis. 

" l l ~ r )  L..& On a indiqud dmzs l'angle NW t e  tracé apprmcimatif de la route Kalarryta-Ano Loussi e t  du 
sentier conduisant à Xirokambos e t  marqué par un cercle (locaZité C) l e  l ieu où a é té  e f -  
fectuée Za coupe décri te  par Fleury e t  Tsof l ias  (1972) ; on n'a pas précis& en ces Z i a  
la rdpartition des affleurements crétacés e t  éocdnes, faute de documents précis. 



- l e  Paléocène (p. p.), 1 'Eocène i n f é r i e u r  e t  moyen témoignent, après un re tour  
des condit ions marines franches (au Paléocène supérieur), de mi l ieux t r ès  changeants. On 
y d iscernera i t  au moins deux épisodes d'émersions : - à l a  l i m i t e  ent re  l e  Paléocène supérieur e t  1 'Eocene i n f e r i eu r ,  marquee 

par des Microcodiwn ; 
- au cours ou apres l l I l e r d i e n ,  marquée par l ' i n s t a l l a t i o n  de faciès d'émer- 

sion, qui  peuvent correspondre à t ou t  ou p a r t i e  du Cuisien (Eocène in fé-  
r i e u r  élevé) e t  de 1 'Eocène moyen. 

Sans ê t r e  exemplaires, en raison des d i f f i c u l t é s  de datation, l e s  tendances ma- 
nifestées par ce t te  sér ie  témoignent v ra i  semblablement de l a complexe alternance des types 
de m i  1 i eux ayant régné en Tr ipo l  i tza ; 

- 1 'Eocène moyen ( terminal)  e t  1 'Eocène supérieur. Alors que se poursu i t  l e  de- 
p6 t  des calcaires, à microorganismes benthoniques, l e  m i l i e u  es t  envahi d'apports pé l  i ti- 
ques dont l a  d ispos i t i on  l e n t i c u l a i r e  e s t  i c i  caracter ist ique. On évoquera p l  us 1 oin, après 
avo i r  co l lec té  d 'autres observations, les  modal i tés de ce t te  invasion, dont les  " fac iès 
conglomératiques" représenteraient une d i rec te  conséquence. 

La sér ie  présentée es t  c e l l e  qui  se trouve en pos i t i on  s t ruc tu ra le  i n f é r i eu re  ; ce l l e  
qu i  l u i  e s t  tectoniquement superposée ne semble pas fondamentalement d i f f g ren te  ; en p a r t i -  
cu l  i e r ,  pour ê t r e  moins développés, ses niveaux supérieurs envahi s de p é l  i tes présentent 
des peuplements t o u t  à f a i t  identiques à ceux de 1 'ensemble "structuralement in fé r ieu r " ,  

On n 'a  pas envisage l e s  questions r e l a t i ves  au Flysch proprement d i t ,  dont l a  puissan- 
ce n ' es t  vraisemblablement pas négligeable au vu des surfaces q u ' i l  occupe à 1'W de l a  ré- 
gion cartographiée. La reconnaissance d'uni  tés a l  lochtones e t  1 ' importance de l a  tectonique 
cassante empêchent cependant toute estimation. 

E )  FIGURATIONS SE RAPPORTAflT A LA REGION 

Rhupydionininae excl us i vemen t : 

- Raadshoovenia guatemaZensis. In Fleury, 1977, p l ,  1, f ig .  1 (GDD 1 - t r ès  près de 
F 1 ,  f i g .  45) ; 

- CycZopsmdedomia - - heZZenica. In Fleury, 1979b, p l .  1, f ig .  12 (même gisement) ; 

- MurcieZZa renzi. In Fleury, 1979a, p l .  1, f i g .  15 (même gisement) ; 

- MwieZZa ovoidea. In Fleury, 1979a, p l .  5, f i g .  1 à 15 (gisement F 1, f i g .  45) ; 

- McreieZZa a f f .  cuvitlieri. In Fleury, 1979a, p l .  5, f i g .  20 e t  24 (gisement F 2, 
fig. 45) ,  p l .  5, f i g .  21 à 23 (gisement F 3) ; 

- "Mwlciella n. sp. 1". In Fleury, 1979a, p l .  2, f i g .  20 à 24 (gisement F 3).  

- Dans ce t rava i  1 

- "BroeckineZZa c f .  arabica" : p l .  I V  15 e t  17, GDD 126 ( f i g .  45). - BroeekineZZa arabica ? : p l .  I V  19 à 21 (2K 78/96). 

XX. - LE MASSIF DU KHELMûS 

Ce puissant Massif (appelé Aroania sur certaines cartes),  d i f f i c i l e  d'accer, e s t  en 
grande p a r t i e  const i tué par l e s  calcaires de Tr ipo l  i tza ,  couronnes par  des kl ippes de l a  
nappe pindique ( f i g .  48). 

Flament (1973) en a mene 1 'étude. Je 1 ' a i  accompagné en p lus ieurs  occasions e t  a i  pu 
partager sa déception de ne pas trouver l a  b e l l e  sé r ie  "autochtone" qu'on se c roya i t  en 
d r o i t  d'espérer. Les raisons en sont nombreuses, qu i  vont depuis l ' importance du couvert 
forest ier ,  l a  quasi inaccess ib i l  i t é  des nombreuses parois,  l a  ra re te  des niveaux fossili- 
feres v i s i b l es  dans une ser ie  carbonatee t r ès  sombre, 1 'abondance des accidents, sans cotrrp- 
t e r  ce à quoi nous n'osions pas cro i re ,  c 'es t -&di re  une extrême complication due 3 une 
tectonique tangent ie l  1 e. 



A )  ANALYSE DE LA SERIE 

Outre l e s  niveaux découverts pa r  J.M. Flament, que j ' a i  pu v o i r  en sa compaqnie e t  
c e l l e  de P. De Wever ( f e u i l l e  Dhafni, 1/50 000, no 256, f i g .  5), j e  s igna le ra i  ceux de 1 'ex- 
trême S de l a  f e u i l l e  Aig ion (no 237, f i g .  5) ,  parcourus avec P. Tsof l ias.  

1 )  LE TRIAS-LIAS 

Le bord NE du Massi f  correspond à de puissantes f a l a i s e s  d'où tombent en cascade l e s  
eaux du Styx. De Wever (1975) y a reconnu l e  T r ias  sommital (Megalodon c f .  marianii e t  Neo- 
megaZodon compZanutwn, déterminées par  G .  Dubar) dans des fac iès  c a l  caro-do1 omi t i ques  sur- 
montés de lamin i tes  fenestrées a t t r i b u a b l e s  au Lias. 

2) LE JURASSIQUE SUPERIEUR 

Le Jurassique supér ieur n ' e s t  connu que dans un p e t i t  compartiment f a i l l é  s i t u é  au SM 
du sommet Khelmos ( l o c a l i t é  F 1 sur f i g .  48), p a r  des ca l ca i res  sombres à CZadocoropsis 
mirabiZis F e l i x  (déterminat ion de J. Lafuste)  e t  Kmub-ia sp. 

On n 'a  jamais observé dans ce Mass i f  l e s  niveaux à Clypeinu jurassica. 

3) LE CRETACE SUPERIEUR 

Il forme ordinairement l e s  c o n t r e f o r t s  du Massi f  ; on a pu l e  ca rac té r i se r  en p l u s i -  
eurs p o i n t s  : 

- Sur la route conduisant de khlavryta à Ano Lacssi (= Ano Soudena), env i ron 1 km 
avant d 'a t te ind re  ce v i l l a g e  (vers 1 ' a l t i  tude 1 200 m) se branche un chemin montant vers l e  
Khelmos (Xirokambos) ( v o i r  f i g .  48, l o c a l  i t é  C) . A 1 'embranchement même, a f f l e u r e n t  l e s  cou- 
ches éocènes q u i  seront  déc r i t es  p l u s  l o i n  puis,  l e  long du chemin s 'observent  d 'E  en W en- 
v i r o n  50 m de ca l ca i res  sombres à débr is  de Rudistes, renfermant quelques niveaux r i ches  en 
DicycZina, AccordieZZa conica, Monchamontia apenninica e t  l e s  " O r b i t o l i n i d é s  K" (zone CS 
B 5) p u i s  quelques m de b iom ic r i t es  r i ches  en Rhupydionininae mal conservés (MinrcieZZa Sp.) 
séparés de 1'Eocène pa r  un accident  sub-ver t ica l .  

- La crête (Prophiti I l i a s )  descendant du Khelmos au viZZage de Kato Loussi (= Ka- 
t o  Soudena) o f f r e  une succession probablement continue, ce que l a  couverture f o r e s t i è r e  ne 
permet cependant pas de cont rô ler .  On observe, à p a r t i r  du p i e d  de l a  crête,  e t  en montant 
vers l ' E ,  une épaisse s é r i e  de ca l ca i res  sombres plongeant fa ib lement vers 1 'E : 

- (100 m) biomicrites wackestone à débris de Rudistes, Miliolidés, Cuneolinu ; 

- vers l'altitude 1 200 m, une passée de biomicrites wackestone à Miliolidés, DicycZina et 
MurgelZa lata (zone Cs B 4, "Santonien supérieur") ; 

- vers l'altitude 1 250 m, une biomicrite wackestone a livré MurcieZla sp. (proche de "Mur- 
cieZZa n. sp. 1" i n  *Fleury, 1979a) ; 

- vers 1 300 m (échantillon JMF 313) se trouvent des biomicrites à Murciella cf. klokovaen- 
s i s  (il s'agit probablement de l'espèce ellemême, mais mal conservée) ; 

- vers 1 330 m, F1-ent a observé Rhupydionina Ziburnica (zone Cs B 7, "Maastrichtien su- 
périeur"). 

- Au NW du vi l lage de Loussikon (=  Kamakou), on observe du N au S : 

- 5 0 m  de calcaires très sombres à débris de Rudistes ; 

- 50 m de calcaires sombres à passées plus claires (calcaires et dolomies) où s'observent 
de riches niveaux à Gastéropodes, R. Ziburnica, "Broeckine ZZa cf. arabica" et CuneoZina 
SP 

- Dans la région de Kato Loussi, Dercourt  (1964) a s igna lé  des ca l ca i res  bréch i  - 
ques maastr icht iens à Orbitoides media, HeZZonocycZina e t  Lepidorbitoides sp., que nous 
n'avons pas retrouvés, mais dont 1 a présence n ' e s t  nul  lement surprenante. 



l ~ 3 k  9% dmr IB nolai de m m i ~ n o ~ .  dita pu B~&e ~t&mwc~.. L.' 
pgte âu %nt(. 1.2 la n3,ï.a ai qrrrtl &ft ariiafmnri~nt exfs* d Ri- 
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b s  Ir rQgforr de Kato Loussi, et* qistcnnes,,(A. i8c-e&,, if; ':mua, A. cxnda~53) WB% 
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Wc0u.t-t et  coll. (1376) l'indiquaient & j B  : seules âw répbtftfons teictaniçpcas xori.t 



suscept ib les d 'exp l i que r  que, p a r  exemple, l e  Paléocène a f f l e u r e  vers 1 100 m près de Pla- 
n i té ron,  a lo rs  que vers 1 900 m, presque imnédiatement à l a  v e r t i c a l e ,  1 'Eocène cons t i t ue  
l e s  c rê tes  avoisinantes. Il nous f a u t  maintenant admettre, à l a  lumière de s t ruc tu res  dé jà  
déc r i  tes  (Skol i s ,  Ka1 oussi-Al épochori , Drakovouni , V i  t i n a )  ou q u i  1 e seront  (Mavrovouni 
d'Argos), que l a  p a r t i e  supérieure du Massi f  e s t  const i tuée d'un empilement d ' é c a i l l e s .  
Les bandes de "couches de passage" apparemnent i n t e r s t r a t i f i é e s  dans l a  masse des c a l c a i -  
res  représentent probablement 1 'unedes c lés  du décryptage de ces s t ruc tu res  ; 1 'ex istence 
de niveaux broyés p a r a l l è l e s  à l a  s t r a t i f i c a t i o n  des ca l ca i res  en e s t  une autre. Seule une 
cartographie t r è s  d é t a i l  1 ée ( e t  d i f f i c i l e  pour des ra isons ma té r ie l  1 es) p o u r r a i t  1 e montrer. 
J ' a i  indiqué f i g u r e  48 1 ' é t a t  de ce qu'on pouva i t  actuel lement présumer. 

Plaine d e  

KASTANIA 

P i g .  49. - Esquisse gdoZogique des Monts environnant Zes plaines de Fdndou, du Zac Styn-  
phaZe e t  Ze va2 de Skotini (d 'aprés De Wever, 1975). 

1 : série de TripoZitza ; a : carbonates mdsozo3ques ; b : hor-izon ou ZocaZité à R. libur- 
nica ; c : carbonates paldocdnes e t  éocdnes. 2 : formations allochtones ; a : "Formation à 
bZocsff ; b : nappe pin&que. 3 : ddpats superficiels récents. F 1 : gisement à Kurnubia ; 
F 2 : gisement à Clypeina jurassica ; F 3 : gisement à ~roeckina balcanica (CS B 2) ; 
P 4 : gisement d Murgella lata. 



- .#ar$trichtien 8 OrbPtotdes 

- Dcr;court, 1964, pl ,  LX111 (haut). - Eocitrte suMrieur - Depcourt, 1964, pl, KVII (haut). - Fleury et  Tsoflias, 1972, pl. If, fig. 3 e t  4. 

NI. - LES MONTS CEINNRANT LES PLAINES DE FENEOU, W LAC S T M E  €T LE VAL gE -TIMI 

le regroupanant de ~lassi'fs (s i tué f ig.  I l ) ,  purment pratigue, est dbpourvu d'unit@ 
$4ogmphique ou gklogiquc part iar l  iew ; i l  permet cependant de décrire une série pra~we 
ironpl&b, depuis l e  Trias jusqu'au PalCSo&ne. La figure 49 en p*sente les  grands Waqts. 

D s m u r t  (1964). pui s Tsafl a-Monopal is (1977) ont d e r 1  t unt mupe 4 1 a -ta situ& 
entra Kaîtania et Mati , De Weer (1975) en e *a1 ise une Ctwie d'wrs-ble &t dond un ré- 
sunwC (1976) cent* sur l a  serie  de Trip01 itza. Je 1 'a i  acc~nrpagn;C dans cas dgions  e t  dtw- 
didl ses Bchantillons, 3e lui emprunterai gaelpues descriptions e t  en ajouterai quelques 
aums. 

1: 

t)e kvar a a9ntt-4 ges'orr pouvait attrthiar au Trias (p.p.) et  au Lias, wrviran i8%0 III 
de calcaires et dolomies (de structure laainée parfois) 8 M g a l o d o n t i ~ s  et Gbs 

h ~ ~ ; ~ , ~ ( ~ g l m  de Kastania). Qes Lab&nthina reooanen~e e t  P a t a e o d a ~ o W e  ont CM 
& * & a ~  TsaT1 a-Mlr~opol i s , \ 

3) LJ? .WLïWSIm S- (CRETAGE I-R/ 

On &serve, au f lanc occidental de la pt af ne rle F M o u  (MJtSdltl.~za) , d8 h s  WI Mut -: ' 

- i(2üti r). Caf;caimr g r i s  cldr (pelariorites, raicri t+r Leaestrh~ il Orrrrc&W, p 6 
iayxaclartw) mafanunt da# G u t € r o p o d o r  et dw P-na s 

* q w k ~ r i h  a. S&Çyftar 1 *P-r ? et proba*ler C M - &  8 

% -  (;Jr)-&. CrXcAijras wirs et d o l d s r  ; - (36 a) . Calcaires noira. a ic r i t e8  i~tt d e r o ~ p a t i t e ~  1 Z&mkbridt OP. àt lgd as- 
( 1 9 Z Z i i  (datareaination P. Bernier) * - (&O d ; hMoritr~ L ~&p&no 
6.0 c k l a f ~ ~  noires %B rcnic-cure l a i a h  *air . 



- Calcaires très clairs. Pelmicrites, biomicrites à Miliolidés, Ostracodes et SaZpingopo- 
reZZa grudii (détermination P. Bernier) et rares micrites fenestrées, du Kiméridgien- 
Portlandien. 

Un grand cône d'éboulis sépare ces affleurements des calcaires sénoniens proches de 
Mati. 

3) LE CENOMNIEN-TURONIEN INFERIEUR 

Près de Skotini,  sur l e  bord de l a  route conduisant à Khandila, De Wever a observé 
Broeckina baZcanica, NummoZocuZina reguZarYis, Pseudorhapydionina dubia, Nezzazatidés dans 
une sér ie  de calcaires ( e t  dolomies) g r i s  a structures par fo is  laminées dont l a  puissance 
estimée à 250 m peut ê t r e  discutée, en raison de quelques d i f f i c u l t é s  apparaissant dans l e  
relevé de l a  coupe sur l e  terra in .  Age : Cs B 2 ("cénomanien supérieur-turonien i n f é r i e u r " ) .  

4) LE TURONIENIçENONIEN ET LE MAASTRICHTIEN 

al Près de Skotini, De Wever a noté : 

- des niveaux à ChrysaZidina et Nezzazata. Age : Cs B 2 (sommet ?) ; 

- (200 m).. Calcaires. Pelmicrites, micrites .fossilifères à Miliolidés, ThaumatoporeZZa, 
AeoZisaccus, CsnneoZina, Accordie ZZa conica. Age : Cs B 3 (" turonien-sénonien p .p. "1 ; 

- un horizon à MurgeZZa Zata et ReticuZineZZa sp-. Age : Cs B 4 ("santonien supérieur"). 

b) Au bord SW de Za plaine de Fdndou ( f lanc N du Saï tas) ,  De Wever a relevé l a  
coupe suivante : 

- un horizon à M. Zata. Age : Cs B 4 ; 

- 150 m. Calcaires à Rudistes. Pelmicrites, biomicrites wackestone-packstone à débris de 
Rudistes. A. conica, RotorbineZZa scarsezlai , DicycZina et les "Orbitolinidés KI1. Age : 

. Cs B 5 ("campanien inférieur") ; 

- 50 m. Calcaires noirs débités en fines plaquettes, intercalés de barres de dolomie bré- 
chique. Des Orbitoides sp. y ont été observés ; 

- 40 m. Calcaires en gros bancs, à Rudistes ; 

- 70 m. Calcaires grisfoncé. Intramicrites, biomicrosparites, biomicrites à débris d'Echi- 
nodermes. Orbitoides sp., MurcieZZa cf. renzi (présentant une nette structure hélicoïda- 
le et ressemblant à l'espèce même, mais mal conservée et écrasée). Age : Cs B 6 ("campa- 
nien ? - maastrichtien p.p.") ;, 

- 50 m. Calcaires noirs à Rudistes. Biomicrites, intramicrosparites à débris de Rudistes. 
Rhapydionim ZihrnZca et "BroeckineZZa cf. arabica" . Age : Cs B 7 ("maastrichtien supé- 
rieur") ; 

- 105 m. Calcaires clairs et dolomies blanches. ~iomicrites (et dolomicrites) à R. Ziburni- 
oa dans la moitié inférieure et "PseudochrysaZidina" au sommet. Age : Cs B 7 et paléocène 
P*P* ; 

- 40 m. Calcaires gris-clair et dolomie claire. Pelmicrites, intramicrites à "Pseudochrysa- 
Zidina" à la base. Au sommet, intramicrites à Miliolidés, Pénéroplidés et LituoneZZa sp. 
Age : paléocène p.p. (éocène inférieur ?) , éocène moyen. 

C) Immédiatement au NW de Mati, 1 a succession es t  identique ; nous avons ob- 
servé au cours d'une reconnaissance, en montant vers l e  somnet du SaPtas : 

- calcaires à Rudistes. Bitmicrites wackestone à DicycZim, A. conica et "Orbitolinidés K". 
Age Cs B 5 ; 
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- un eassPrbla en part ie  dolamitique, .B f r8quentes paasbes I d d e s .  Biraaicritcs packbtone B \ 

d6ws'dir  Budistes, Orbdti9$&8 sp. e t  c%fphaZooyo2ua.niacroporucr, p i s  b i d c r i t a s ,  p d a i s  
B intraclastes et/- structure ltininae, P R. Z Z h u d o a .  Age : C s  B 6 ? - Cs 1 7 ; 

- des calcaires noirs. Biaaricrosporites B Miliolidés, "Pseudoc~8aZidtn$'. Age : pol€oc&rle. 
l I 
., . 
, ,y Ces niveaux sont recouverts par l a  "Fommtion B blocs" supportant l a  nappe pindiqub. I '.'.' ii 
;'$;&, 

..* S..! d )  Au &rd dB 24 mute mnc?uiaa?at d Mat$, du N vers l e  S. jwqu'a 1 'ente@ du 
l $.&: ,,;",," v i  1 1 a s ,  1 a succèssi on suivante ' e s t  expose : 

- 3  SiK" 
;*,*4%% 
*:$$';,- calcaires sombres B d€bris de Wtdistes. Biamicrifies ZL D.icl/cZina, A. conioa, ~ n c h m m m -  

&?h ape-nioa e t  "Orbitolinid6s K". Age : C s  B 5 ("campanien inférierrr") ; 
l"& 

n@Q- calcaires somb'res B M. apennZnZoa e t  Scmrdonea samit ica .  Age : C s  B 5 ; 
- calcaires sombres. Intrapicri tes  à A. conioa et "Mur&sZZa n, sp. 1" ( in Fleury, 1979a). 

Age : C s  B 6 ("campanien ? - maiastrichtien p.p.") ; 
"liWP- des calcaires e t  doloimies clairs.  Intranicrites e t  biomicrites fenestrées à OphthaWdii- 
'&>ka dgs, Ostracodes , biosticrites r e c r i s t a l l i  J e s  B "B. cf. axabioa" ' (e t  R. Zibau*oica proba- I 

bles) . Age : C s  B 7 ( 'haastrichtien supérieur"). , >.* ?"<$ , ." - . - ,, 1- 
-.;t,-? A Ir =te, cet  ansamble disparart sous des brèches ; au NE du village, De WIraor a ob- 

I 2" * 
a 

,l. ~'servé l a  "'P6rm~tion B blocE reposant directement sur l e s  niveaux a R. zikU.r?tiCU. 
1 ,At$" 7 "  , ' 

x localit8s. On 

- l a  zone Cs B 3, ntm dirteepdci 
ragr'agha 4a) de calcaires subtidaux ; 



- l a  zone Cs B 6 n ' e s t  pas toujours b ien caractérisée, e t  en t o u t  é t a t  de cause 
d i f f i c i l e  à l im i t e r ,  dans l a  mesure où l e s  fac iès encore souvent franchement marins ne sont 
pas favorables au développement des Rhapydionininae mais permettent cependant 1 a présence 
d 'orb i to ïd idés du Campanien supérieur-Maastrichtien ; 

- l a  zone Cs B 7 ("maastr icht ien supérieur") ( e t  l e  Paléocène p.p.) v o i t  l e  déve- 
loppement des faciès d'émersion remarquables, comne a i l  leurs,  par leurs  te in tes  c la i res .  

L'absence des couches éocènes demeure tou t  à f a i t  surprenante. On ne manquera pas de 
remarquer que cet te  absence e s t  comne "compensée" par 1 'existence de p lus ieurs  un i  tés a l  - 
1 ochtones à matériel pa l  éocène-éocène, imnédiatement au NW, dans 1 e massif du Khelmos. 

C )  FIGURATIONS SE RAPPORTANT A LA REGION 

WES D 'ENSEMBLE ' 

- Plaine de Fénéou 

- Dercourt, 1964, p l .  LXXVII. 

- Val de Skot in i  

- Dercourt, 1964, p l .  LXXVIII. 

FZg. 50. - Esquisse géoZog2que du Mavrovauni dtAngos e t  de ses abords. 

1 : "CristaZZinm (sér ie  des PhyZZades) ; 2 : série  de TripoZitza ; a : carbonates crétacés 
(Cs B 2 d Cs B 6 )  ; b : horizon à R. liburnica ; c : carbonates paZéocènes e t  éocènes ; 
d : couches de passage au FZysch ; e : FZysch. 3 : aZZochtone pindZque ; 4 : dépôts super- 
c i e l s  récents. A, B, C, D : tronçons de coupe ou ZocaZité ( D )  décri ts  dans l e  t a t e .  



D E T R n  WS PACiES ET DES ~UCROOAGARIS~S 
- - Jurassique (et CrêtacB infarieur ?1 

- Dercourt, 1%4, pl. LIV GII. - Tsatla-Mo-polis, 1977, pl. XLII a XLVIII. 

- Wrcourt, 1964, pl. LX11 1 (bas). 
- - Tsatla-Monopolis, pl. XLIX à LI1 

- - Eocene superieur 

;r;$;,. 
- Dercourt, 1964,'pl. LXVI. 

A .  - LE MA& DU KILINI (= ZIRIA) 

Une reconnaissance -en compagnie de P. De Wever- a et6 effectuee dans ce Massif (si- 
':'. tue fia. 11) où les formations carbonatées de Tripolitza forment une grande partie des af- 

iYh,- ; 81 euretnen+s. 
\ $g$ 

6$>?.* 2 5  

PenBtranl ins le iorges rent au N pr6s du village de Mana n peut 
en progressani Ers le a : 

une puissante sarie de calcaire res qui peuvent représenter l e  Jurassique-Crétarg 
infQrieur (Dercourt, 1964, y a r6colt6 CZypeina jurao8ioa) ; 

- peu avant l e  débouchb des gorges dans une ddpression situéeau coeur 
1 200 rn, des bicauicrites B iVmmoZocuZina r e g u W s ,  Nessasata, P s a d o r  
e t  Bmsckina batoanioa. Age : Cs B 2 ("cénaaanien wipb air-turonien i 

- à l lentr€e de l a  dépression, des calcaires B Rudistc DioyoZina, A. omioa, "Orbitol 
dés kt. Aga Cs B 5 ("csmpanicrn inf 6rieur"). 
N b  B. Ce f aciis, a t t r iàra  par erreur B i;l1Albien- __ - 
1964, pl. LX (bar) ; ~ T , ?  ., i t+' 

. * sur l e  bord occidental de l a  d0pression, une trentaine de r de calcairtr - b i d c r i t e 8  
packrtoiu O debris dlEchinoderaes- riches en Orbitozde8 sp. e t  ûnpha2ooyctue, associdr P 

2 .  Si - des Rhap@iioninina# @W&eZZu gr. ronai, t r 8 ~  écrasbe~) puis une ditaine de ap de crlcai- 
, rem (bianicritea f eneutrier O intraclastes) iâ Miliolidgr, Dasycladacbss e t  CyoZops4WbdO- - 
, d a  hZWaa .  &e : Cs B 6 ("c.mp.nien 7 - miantrichtien p.p."). 

- 1  - I 

L&  orma mat ion iâ blocs" recarvrs d i r r c t m n t  ces calcairas dont on notera qu1L1s sont ex- - t r h a e n t  broybs iâ leur samet. :Rv# 2'5 y q$$jy$.r@>; -- 'B. @th',?; ' T  
/ A  " ?A "&,yat2w6? l ,  ! 1 : 44, \ ,, 

*4;'*'*' . $y;=d 2. XXIII. - LE MASSIF W MAVROIIOUNI D'ARGOS . - 

, $Ta3;d "Hont noir" enchasse dans un cadre montagneux clair, le Mavrovwni (situ4 f ig. '11) of - 
lr!-  :" ,y. 4 fre une- sucu$rion continue d. souche$ calcaires, sans pareille dans la rêplon 6tudiÇ et  
,- j pmbabl ment dans t o u t  le PB1 oponnase. 
.;,-+ - . <.. 
i. ;:'$;+:' ,Le$ pentes rudes mais parfaitemnt accessibles de la montagne perrttent. sur une e- 

V ,: ,~~~;#e1wrface Ipargnae par les accidents cassants, d'observer dans de bonnes coIl t iwr ben- 
e calcaire depuis le C4nonwnien Jurqu'li. 1 8EocQne, portant l a  pl *art dsis fossiles ob- 

: - ,  ' .31 !#@h$s par ailleurs. On ,verra pwrtant que les -1 i~ations tectoniques n'y manquent pas . . y; ;f: ,, .. - 
-. d:',~ ".-On a pr&santa, figure 50, le4 grands traits du dispositif régional, 1 '- 1 il$?- 
' t e  de la prkision possjble fans l a  nwrr OQ ce fut le fond topographique de la  f ~ i l ! r  
.? piologique 1/50 000 Aqos ln,  273. flg. 5,  cairb.s équidistantes de 40 in) gui servit de 

' 4  support uc lever. Un fond tOpqr&phlque t n r  prWs s m I t  indlspennble a 1'4&abl+ssxnt 
' ,.$de l a  vrate structure h flanc S du Massll ; an n'en donnera donc qu'une interpMtiktim ap- 

.- ., prochae. 
) "  
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B) ANALYSE DE U SERIE 

1) LE CRETACE SUPERIEUR 

Les calcaires crétacés const i tuent l e  f lanc N de l a  montagne ; plongeant de 30 a 40' 
vers l e  S, i l s  aff leurent bien a l a  crête septentr ionale de l a  montagne, ent re  les cotes 
350 e t  750 m. La coupe (tronçon A, s i tué  f i g .  50) montre ( vo i r  f i g .  51) : 

- a : 100 m. Calcaires sombres à rares Rudistes. Biomicrites wackestone, pelmicrites, in- 
tramicrites à Miliolidés abondants, Nezzazata fréquentes, Pseudorhapydionina duza et 
Broeckina hlcanica. Un niveau à CisaZveoZina faZZax, ChysaZlidina gradata, Coxites 
arbairensis , BipZanuta peneropZifonnis et PseudoZituoneZZa reiche Zi est remarquable 
vers la base de cet ensemble. Age : Cs B 2 ("cénamanien supérieur-turonien inférieur") ; 

- b : 130 m. Calcaires clairs puis sombres, quasiment dépourvus de Rudistes, à Thawnatopo- 
re 2 ta, CLtneoZina sp. et rares PseudocycZmina sphaeroidea. Age : Cs B 3 ("turonien- 
sénonien p .p .") ; 

- c : 50 m. Calcaires sombres à Rudistes. Biomicrites wackestone à CuneoZina, DicycZina, 
A. conica et MurgeZZa Zata. Age : Cs B 4 ("santonien supérieur") ; 

- d : 130m. Calcaires sanbres à rares Rudistes. Pelmicrites, biomicrites wackestone à Cu- 
neoZina, Dicyclina, AeoZisaccus, A. conica, R. scarseZZai et seulement dans la pre- 
miOre moitié, "Orbitolinidés K". Age : Cs B 5 ("campanien inférieur") ; 

- e : 150 m. Calcaires sombres riches en Rudistes. Pelmicrites puis biomicrites parfois 
fenestrées à Gastéropodes et Ostracodes, AeoZisaccus, R. scarseZZai, A. conica et 
de rares Rhapydionininae (MurcieZZa gr. cuvillieri, et peut-être de. petites Raadshoo- 
venia, rares et mal conservées). Age : Cs B 6 ("campanien ? - maastrichtien p.p.") ; 

- f : 125 m. Calcaires (et dolomies) d'abord sombres puis clairs, à passées de Rudistes. 
Bianicrites, puis biomicrites fenestrées wackestone à tests fréquemment recristalli- 
sés . Rhapydionininae : Raadshomenia guatmaZensis ? , MurcieZZa cf. renzi , CycZopseu- 
dedan'za heZZenica ët Rhapydionina sp . Age : Cs B 6. 
La présence, à la base de l'ensemble, de plusieurs passées de biomicrites packstone 

. à Orbitoides media, OmphaZocycZus macropoms et SideroZites caZoitrapoides assure 
l'attribution de cette division au Maastrichtien ; 

- g : 31) m. Calcaires et dolomies clairs (petits Rudistes à test mince). Biomicrites wacke- 
Stone (biosparites) à CuneoZina et Rhapydionina Ziburnica. Age : Cs B 7 ("maastrich-: 
tien supérieur") ; 

- h : 90 m. Calcaires et dolomies clairs. Biomicrites parfois fenestrées (laminites) à Os- 
tracodes, "Discorbis", Ophthalmidiidés, Gastéropodes. Rudistes et fossiles significa- 
tifs absents. Age : crétacé terminal-paléocène ? ; 

- i : 30 m. Calcaires clairs à "~séudochrysa~idina" . Age : pa1éocSne p .p. 
2) LE PALEOCENE ET L'EOCENE * 

Les affleurements des couches dl$ge t e r t i a i r e  sont parmi les  p lus complexes qui so ient  
dans l a  région étudiée. On tentera de montrer que ce t te  complication résu l te  à l a  f o i s  de 
phénaenes sédimentaires ( in te rca la t ion  complexe des fac ies carbonates e t  pé l i t fques)  e t  
de phénomenes tectoniques (superposit ion d ' é c a i l l  es). Cette derniére par t i cu l  a r i  t é  impose 
l e  plan qu i  d o i t  é t r e  s u i v i  ; on examinera successivement l a  sér ie  venant directement à l a  
su i  t e  du Crétacé (ensemble "s t ructura l  m e n t  i n fé r i eu r " )  , un ensemble superposé redoublé e t  
é c a i l l é  d'une grande complexité ("ensemble intermédiaire") en f in  une un i t é  supérieure ("pel- 
l i c u l e  super f i c ie l le " ) .  

Fig. 51. - Analyse des sddùnents crdtacds du Mavrmatni d'Argos IGDC, tronçon A, si%& 
fig. 50 et 53). L'indication II 2-3 reporte aux planches photographiques. 



- Le Pal éocène-Eocène moyen de 1 'ensemble "s t ruc tu ra l  ement in fé r ieu r "  

Deux coupes para l lè les  ont é té  observées ; 1 'une à l a  c rê te  s r n i t a l e ,  à l a  w i t e  du 
Crétacé (extrémité S du tronçon A), l ' a u t r e  au f lanc o r i en ta l  du Massif (tronçon B). On ne 
déc r i r a  que ce1 l e  du tronçon A, p lus  complète, mais on a égal ement donné un résumé des ob- 
servations du tronçon B, f i g u r e  52 (pa r t i e  d ro i te ) ,  pour montrer l ' i d e n t i t é  des deux sér ies 
recoupées. Les observations, malgré des condi t ions d l  a f f l  eurement pas toujours favorables, 
ont  donc toutes chances de por te r  sur des sédiments non perturbés par l a  tectonique. La 
su i  t e  j u s t i f i e r a  qu'on avance i c i  avec prudence. 

A l a  su i t e  du Crétacé, a f f l eu re  à l a  crê te  ( vo i r  f i g .  52, p a r t i e  gauche) : 



- k : 30 m. Calcaires clairs, BioNarites at  biomicrites B Miliolidés, AZeeoZZna, &@ta- 
Eike e t  InwnrtZitee. Les &lv6olines sont parfais prises dans de peti ts  uadules da - 

\ micrita, ce gui oatr-ljlm l w r  "dPcp1ac~g~~11.t~' ; el les  ne sont j d s i  shbrrilrmrae* Ge , 

avst slsc~1t31allrmm~ b u  foarat du groupe d'A. eZZips&tis, sans 'Ylo~arîiner+i~ 
gp*&qpsdt- (daau les 2 coupas). L. Hottingar (Zn Dercairt, 1964, p. 231) k a i t  dg- 
tirdab A. a d p \ c m n 2 s  au A. eZ32peoidaZis e t  GZanaZveoZina Zspimcta, hgs ; Bocb-  
i d 6 r i e u ~  ( i l e r d i d  ;- 

- k l l  ': 5 a l'O cm. Calcaire tres ~ambre, fondiint un enduit, entiarcawat c a ~ r i é  'psr l.e,s-Hd 
m o o a  ; 

- 1 ,: 100 m. Calcaires sanbres : - dans l a  premikre moitié, micritee fenestrées B intraclastes, e t  biomicrites à _ 
Ostracodes , " D i S ~ o ~ a 8 " ,  Gastéropodes. Très rares Alv6olines alioughs d8ns uni 
unique niveel ; 

- au samet, b i d c r i t e s ,  biauicrosparites B Miliolidés , ~énkoplid&s, OrbitoZi- 
tee, LiWmaeZta r o h r t i ,  enfin HaZk#mdZa minaka. 

Age : éocène Plopen, certain au sommet, probable dans la  p r d è r b  moiti6. 

La coupe n'a pas &té poursuivie jusqu'à l a  f a l a i s e  s m f t a l e  du Massif en r a f s m  d'une* 
absoneur pmW@e d ' a f f l e u m - .  Dé t a  tMme manier@, l a  coupe le* au f l anc  ariervP;ad ' 
F ~ ~ '  0) ne pensetitsait plus de suivre la  wccession des çoucbes ; un niveau a pla~ete#r* 
~l&qg~. ln idé j )  a cependant eté obsarve & son ~0me-t~ qwi pourrait  1 aiosat- suppww jw 

1ail;umr-tt'ofneu~lee~innt cowesporrd B un& 'passee f'lyschoTdeu du type Qe .treîIiy+ àls& 
Uurrlaabg,' i 4aireaY. I l  n'est donc possible q k  de conjecturer sur l a  nature ckr '-3 . 
c W  iwyam +le@ et 1 'Eoc&ne sup&rimr, On admettra que le swiaret de 1 'msQ-.le @rtrpc+tw . 

.ralewiwt inf&rfiw~' puisse cormspomtm a l a  part ie basale (C 1) de 1 ' ~ l ~ t  d1unlt6r 
da E4aiflrr.orimtala du Haorif (fig. 50 et  54). II s ' a g i t  de : 
-' Id  m. Crrlca2nr ea~rbsrsil EorasDt une barre aassi.vcs, couverts de lichenr -qui lui donnbst- 

' 

, trar. te- c l d r e  es @p. Bidcriteir w0iCk.s tana, Oramies P$niraoliteq3 OWphr,@- 
nks , e t  queQues tazss f *IIIS plaae~buhpq. :& sqw 

- m e ,  wackesfana)~ 4 s  : &&te mp&r%4~32; , , 

\ 

eeS*.' :' , 
se dwgb -,, - C L  

atfons -s tmt4gr* ,d J: 
makion susp-. Pav . ' " / i  

w qai s o n t  a in s t  af-d . ,". 3 
. , 

m* et que l ' on  con*- . ,; 

(*sri. rr* s,e t++4xj.b41 - , ../$ s 

i5 

- d r 1 l k  
, . rrrr ma#!s1i., uroaal. (colc tiscr obidqwi) e t  des b&nss ~;&lcafmw rldm , ' ., I 

.B L~.-JISW va-s a C. ab faoaa planctanl-iya dI&gaïs&'& la  base . , > .I 
ckrr ~ ~ a l u i r r s u  .li\i.tb , d .  P . . - s I _ .- 



1 Mavrovouni 1 

F i g .  53. - Vue da flanc orienta2 du Mavrovouni d'Argos. Les tronçons A, B e t  C de la coupe 
y sont repérés. 



- Unité C 3. En apparente concordance : 

- a : un banc décim6trique. Calcaire sombre. Biosparite à lithoclastes et l-ehtilles de caf- 
caire arg ileu. Orbitolites, Orthophragmines , C. gassinensis. Age :' éocène moyen ; 

- b : 15-20 m. Calcaires sombres. Biomicrites packstone à Corallinacées, Orthophragrnines, 
F. cassis, C. gassinensis. Age : éocène moyen ou supérieur ; 

- c : 10 m. Marno-calcaires jaunes à niveaux de nodules calcaires arrondis (Orbitolites ob- 
semé dans ces nodules) et bancs calcaires : micrites à lithoclastes (dont des micri- 
tes fenestrées). Age : éocène moyen ou supérieur ; 

- d : 10 m. Calcaires sanibres. Biomicrires à petits lithoclastes ; Graybowskia. bge : éocè- 
ne supérieur ; 

- e : 1 2 m.  élites et marnosalcaires jaunes à niveaux noduleux (nodules à O P E ~ O  l i t e s )  . 
Gr.  cocoaensis a été dégagé. Ags : éocène supérieur ; 

- f : 10 m. Calcaires. Biomicrites packstone à petits lithoclastes, Orthophragmines, F. 
cassis, Grayhwskia. Age : éocène supérieur ; 

- g : 4 m. Marno-calcaires jaunes, ayant livré des Hantkénines, Gr.  cocoaensis et Gr. eu- 
nialensis. Age : éocène supérieur (élevé). 

- Uni té  C 4. En apparente concordance : 
- a : 15 m. Calcaires sombres. Biosparites, biomicrites à petits lithoclastes, OrbZtoZites 

puis C. gassinensis. Age : éocène moyen et/ou supérieur ; 

- b : (20 m), Marno-calcaires jaunes, à passees riches en nodules calcaires arrondis et 
bancs calcaires intercalés (biomicrites packstone à lithoclastes, C. gassinensis et 
F. cassis. Age : éoclne moyen etlou supérieur. 

Les "Unites intermédiaires" sont a i ns i  regroupees en ra ison de l a  r e l a t i v e  i n c e r t i t u -  
de du découpage in terne adopté. Des redoublements encore p lus serrés que ceux que détermi- 
ne l 'ana lyse strat igraphique peuvent y exister. De toutes façons, l a  pos i t ion  en "sandwich" 
de ce t  ensemble e s t  assurée par  sa superposit ion â 1'Eocene supérieur B1ev.é ti PelZatispba 
de C 1 e t  son recouvrenient par l e  Paléocene de C 5. 

- Le Paléocene-Eocene de l a  "pe l l i cu l e  super f i c ie l le "  (Unité C 5 des f ig. 50, 53 e t  54) 

Cla i i lment  superposé aux "UnitCs intermédiaires", ce dern ier  ensemble s'en d is t ingue 
par son apparente simpl i c i t é ,  1 'existence à sa base de couches paleoc4nes e t  1 'apparente 
absence de l e n t i l l e s  pé l i t i ques  au s m e t  des calcaires. On observe, toujours en apparente 
concordance : 

- a : 15 m. Calcaires clairs (les premiers bancs recristallisés). Biomicrites wackestone à 
Miliolidés et "Pseua70chysaZZdina". Aii souunet, présence 4e Gasteropodes dan$ des 
bancs carrids par des M ~ C P O C O ~ ~ W ~ ,  Age : paléocéne ; 

FQ. 54. - Une coupe dans La partie SE du Mmrovouni d'Argos (tronçon C des f@. 50 e t  5 3 ) .  
Essai d'interprdtation structurale d'après l'analyse des sdddments. 

Unités C 1 à C 4 : Orb. : Orbitolites ; L. r. : Lituonella roberti ; F. b. : Fabima eas- 
sis ; C. g. : Cltapanina gassinensis ; Grz. : Grzybowskia ; P. m. : Pellatispira madaraszi. 
UnZtd C 5 : indications micrographiques identiques à celles des figures préc&dentes (fi. 
52, par exmple). L 'indication I V  5 (coZonne C 2 )  reporte aux planches photograph.iques. 
RB : La correspondance avec la  f*we 53 just i f ie  seule 2 'orientation du dessin : on a 
toutes raisons de supposep que les chevauchements s'effectuent d'E en id, mais que leur re- 
prZse p.ar des bombments pdcents est  responsable du ploragement générai! vers Ze S. 



- b : 90 m. CaleairLes en gros b-a. ~iosparites s'petits lithoclastes arrondis (&rites 
vari6w) e t  brganiaiirea -ml.iEs : Abb1Qnàr alloqg8e8, C J ~ b i t ~ ~ ~ t e s ,  l i tes,  Gypsi- 

' Wr, st,P, eàB*ei:s. &c : b c h u  aiayen. 
Uas pltitrc d6prersion hatbsum litda au milieu de Cet eoramble pourrait ind'rquer 
'I;'atshtwba d*me paasba palitique, dont aireun afflairamaat n'a pu cepd int  âtre 
ab.brpB ; 

- c ; 20 m. Caleaims cm gros bancs. Bidcr i t e s  ~ckeetone-packstom a grandes #mPiaulites 
(a l a  basa), CorallinacBrs, OTtbOpBraginines, GmybmdUr, P. madmamPBi et  rare planc- 
roir (Gr. ~ ~ T & Z S W ~  S. 1. oWrv8). Agr : Locane supérieur ; - d r &O m. t4aaozalcairer gris & patine jaune. Des-EPntkBnines, @.P. coo~~gn&s et Gr. 
ce. a u ~ ~ s  ont €ta d@ag@eu. -89 : éocàne supbrimr ; - 

t e  Cenomahien superieur-Turanien inferleur ne porte pas i c i  de traces d 'hcrs ion mar- 
qua*  

Le Turonien-Sénonien p. (Cs B 3-4-5), relativement bien daté malgré 1 a fa ib le a 
a der fossiles. corres&1 des ai tiew wbt<Pwx ulrec..- - . . 

. Le S6nonien supérieurcMaastrichtien-Paleocèiie p.p. marque au contraire 1 ' ins ta l l  ation 
. de tendan~es régressives tr'aduites ii l a  fo is  par les  sediments e t  les  peuplements ; ces 

tendances j'hblent p w  & peu s'accentuer jusqu'au Pa lbcwe i n f 4 r i w r  dat4, bien que des 
iiassQleci franchement marines soient encore discernables au Maastri chtien ( s w l  i@es par 

- l es  Orbito'ldes de l a  division f ) .  
a..i, ;,a, a >  , b+r..,57-8.rig.----22, SI?." v>7$.,4 ;A 

ab,.% :. :,' .<?!:-,"2,;f u ,  DB P ~ W  p. p. m L 'zoc~rn?~~&,;gg$g$;~ 
, . . . . , .  . . '. - . . 

., , 
. , , a*. : ,;: , 

Il 'nous faut - -, f.-.* envisager Y sear9nient les divers tenhes tecbniquawnt superposes, avant , 

' de concl un* r2+&;.%>$2k#;&; 

- L'ensemble '"structuralesnent infér ieur '  

' A 1,a suite des tendances 
pWiieur ctn partie) e t  1 'Ebceine infi lr ieur mament l e  retour 0 des conditions fmndremen$ ' 

~~z 

' ' ~ e s . t i e i &  W h e r s i m  qu i ' su iwn t  peuvent & t m  l a  r6wltan&d1un ou piusi@un ph6n01 
mêms d'émersion et/ou dt6rosion. .Manquent en effet les'sédimpts de 1 'Eoc&ne itrfarieur , 

61e.9 (Cufsicn) et @ v ~ t u e 1 l . ~ t  dlqe  par t ie  de- 1 ' EocEne myen : ou bien une gaersion ' 
' 

ini.t:Me $u cours de l'Eo&erinfariaii.. sbaot prolong& jusques laE6ç8ne Weir, ou bien des - Bro$#ons cansIku2lves rè une émersion dl@ee &OG&IQ nayen ont crsusd t e  substratum jusqu'a 
1 'EacEbna fnf&rieur* On na saurait f nterpr&ter plus pr4cisénent dans ce cas. 

'.LI reconstitution adop- -assimilant l e  tenit C I au sanniet de l'ctnskiiiblèi "rtnictara- 
IelW~t in f4r iwrn-  serai t  en favmr  de 180xisténce de "patsdhs flyschptdesa d'a96 &dm 
n#yQn e t / w  niplsrfeur, sunianWss..de t x p ~  etr4c~t~ca.lca1ms~ nprineb.:dc l'E@c&w SM- 
p a r f ~ r .  [kt s a i t  qu+ les dcmments susebpttliles dr le prouver n'ont ,pas ét& rwnis.  

- 
I . , -  . i .OR a b a t t r i  que les 6"i tes c 2, c 3 e t  C 4 cprrespondent w redoublement tectonique 

- drk6rnh@ ensemble dont n'est connu que l e  $onmet ds l'&wSal moyen e t  llEo&ne sup8rimr. 
L'existence de passees pel i tiques 1 enticulaires dans las c;a?caires I faunes -benthnfqu.es 
ne smbl e pas fa i re de doute (base de 1 'Uni te. C 3) d e  1 ' EoclPne moyen, Ces p$5shs se gê- 
nllral isent a 1 'Eocene wperieur ; toutes cel.lqs gic qu+tque iaiportance renferment Gr; 80090- 

, - ,  .snaiisc A On aura note que des,no&les ç o ~ t i l q l i ' s  dq'calçaSma dpdge hc&ne myen peuvent se 
I - 

- /" 
? .  ' .- - ' s 

' /  - ' .  1 
1 . 9 - 

4 - . * 
i '  



5 trouver dahs les pél i t es  d4&ge &o&ne rup(rinir. Par a i l l a i r s ,  b i 4  pue les conditions 
d'affleuriirrmrnt ne p e m t t c n t  pas de certitude, l e  quartz &t r i t ique $-le totalement ab-- . 
sent de ces facibs. 

. , 

- La 'pell i w l e  superficiel le"  

L'Unit@ C 5 témoigne de conditions franchement marines au Pal@oc&w e t  a 1 'PocOne 
moyen-sup@rieur, interronpues par un épisode d'&ip&rsion, s w l  ign6 par-1 'absentse des sedi- 
ments de ? 'Eocéne infer ieur (e t  eventuel leiwnt d'une par t ie  de 1 'Eodhe moyen). 

L' Eocène moyen e t  1 'Eocène superieur t ë w i  gnent de milieux agit;les, favorables à des- 
dloplacainents dbrganismes e t  & des remaniements. 

On ne possMe pas l a  preuve de l'existence i c i  de passées pelit iques au sein des cal- 
caires e t  l a  t ransi t ion au Flysch est du type l e  plus simple, dépourvue de facies "cong16: 
rs8ratiqueU. 

- Deux impsrt?ntes questions d o i ~ e h t  i c i  etre envisaghs 

a) Sircl. ta ~ n C ~ ~  dus-9nerdow au sein de ta drie &aMlrs 

Dans 1 'enserPbl e "rtructuraleaent in f&r i&rn amm dans l a  "pell iûule ewpwfiçf e l  1 en, - 

1 es couches d' age ,coche moyen surmontant des n i  yeaw 8 ~ u o d W o n _  en place, -supsrgcls& 
so i t  4 1 ' Eocene infer ieur ( I lerdicn) so i t  au Paléoche. On y chert3terai.t votantfer3 lies . , 
traces d'une rn8ine phase d'4rosion (d'age docène moyen) ayant crevsd la Eubstretm 1 des 
n iveah 16g&renm\t differents selon les points ; d'autant plus que les aultmrh rle l a  _ 

2 f eu i l l e  1/50 000 Argos (no 273, fig. 5) signalent au Mont Artemission, au l,4î du bvwymd ' - '  

.ni, un petit .pointment de l i m i t e  (d'lige esche moyen 3). 11 reste qu'auef~nsr trace ta+ 
gible d'Crosisn n'a étB observh, e t  1 'on pourrait  envisager que l a  l a a w  da sédiment*, ' 

- -. 
1 - t ion  so i t  simplement l a  cons@uence d'un exhaussmmt r(agipna1 d'lige dachna IM~riatur~ 

l 

Soulignons m f j n  qu ' i l  n'est pa j  certaim que l 'on doive a twt p r i x  a&&ti:U, t@e 
- .  

. - 

hypathese pour les deux unit& (l'ampleur des d4~ laemmts  @tant twt a tsrft hconnue,  e i s  ' 
ymisemblabl-einqt consiMrabrla), dans l a  m m  64. l ' on  ebmratt par a i l l w m  des dismtlti- 

, mrf%&'Macintaimas d'Me 4 d n e  tn f&r i tu r  et;: dt&e OacCms =yen, . . ,  , l 

1 
( .  . ' 

' -  - 
I I 

&e p~ssLtse p8Zttdqws e t  cwng~nrPt+8  E 

nun pirtaut a t  toujarrr- de 1. IMS~ du FIJ~&. 1.1 p 4 1 l t e  dt fa 
çq~lcaiwq swvpnt) imtercal~es d m  ?tes ca;lc:eiriw; 3 faune benthmique 
i a i m w  smt riches dlenseigne#Wits. Mes, 1;co' looffditiians tactaniques 

l e  doute : leur "intercalationw da&$ les calcaires n'est- 
nts tectonigues encore plus serr6s que ceux qui s w t  &- 

-'alles ? On ne peut r ien assurer a toutes les  échelles, mais d'exceptionnelles conbiMans 
locales d'affleilrahent permettent d'affirmer 1 'existence de l e n t i l  les  pel i tiques de diwhn- 
shns  aietriques (elles-m&es i n t e r s t r a t i f i  n t i l l e s  caleaires) dans des bancs de cal- 
~ i r e r ~ ~ ~ 4 S i q u e  ; on verra & iiwb a&@ ta - II 

Z t  .p9 O a m r S ;  FI-* MP?, * , 

*tac 12 -$$&ai .tu a, ria. 51;rfV , - . .. . I h w  . % ,  , >. e3i - - .  
, 
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Quoi qu'il en -soit, les instabilités 6voquees par 1 'existence de conglanerats dans les 
@l it:m ?ql)ss-&ne$ i ntwstratif i&s dans 1 es -calcaires à faune benthonique- n 'ont  'den'& 
w;[i. &&c imè $retendue Wrsion de l<msmbla des carbonates, ant4riwre B l'envahissement 
46 !a n g i o t K ~ i I @  Fly+c&. Si une quelconque thersion s:est produite (?), elle, est dCccla-, 
Ble au sein, de la série carbonatée elle-e. Ces instabilites responsables des remaniements 

. s mt eQWtzr?pomim de la srédimzntabion des calcaires puis d e l a  s~dlwntatIan dde ppélj*~' 
I - prWdanf S'ex Flysch, ce qu i sou1 i gne 1 e caractere fondamental ment progressif de 1 ' i ns ta1 - 

?a%ion &' oe Flysch. 
Ca4 considérations, nQcessaires ici qO 1 'evidence de terrain est lp meilleure, s e k t  

reprises Jns le  cadre gêneral e t  replacées dans le  contexte de l'histoire géutectonique, 
\ 

' 
na &minera pas sans proposer au lecteur d'imaginer les interpretations auxquellis 

, *rait pi donner 1 feu cette structure si  el le avait et6 affectee d'un dense rese_hu de cas- 
sures vert-9caies, tel que celui de la région de Vitina (fig. 45) par exemple. 
i .  
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- Sénonien 
- Dercourt, 1964, pl .  LVIII (haut). Il s'agit tres vraisemblablement d'un sédiment 

des zones Cs B 4 ou 5. 

* .  - Deraaurt, 1964, pl. LXïX (bas). , iïfm - ikrcourt et Fleury, 1977, fig. 2. 

- : -- 
1 - & s a ~ v u o t ~ m  fat2m : pl. II 2-3, GDC 70 (fig. 51). - U3seudoohqsaZid.ina" : pl .  IV 11, GDC 164 (fig. 52). 

I - GZoborotaZia oemaauZensis S. 1. : pl. IV 5, GDC 9 (fig. 54 - C 2).  
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XXIV.  - LE MASSIF DE DERVENACHIA 

Le Massif por tant  l e  nom de Panagorrakhi sur les  cartes récentes ( e t  par fo is  appel& 
Papoutsei ka), const i tue un p e t i t  pointement de calcaires de Trip01 i t t a  ( s i t u4  f ig .  I l )  
entour6 de tous côtés par des formations structuralement superposées. Il representa l e  te- 
m i n  de plus o r ien ta l  de l a  zone au N du Péloponnèse. Dercourt (1964) e t  TsaTla-Monopolis 
(1977) y ont f a i t  des observations. 

Les condit ions d'aff leurement y sont assez bonnes, ce qui permet d ' év i t e r  en p a r t i e  
l ' é c u e i l  que représentent l e s  nombreuses f a i l l e s  (d i rect ions pr inc ipa les N 40 e t  N 70') 
qui  l e  parcourent. Part icul i6rement serrées 8 son bord méridional, ces f a i l l e s  smblctnt 
escamoter une p a r t i e  des calcaires eocenes e t  cachent l e  plus souvent l e  passage des cal*  
caires au Flysch, ( f i g .  55). 

A) ANALYSE DE LA SERIE 

1) LE CRETACE TERMINAL ET LE PALEOCENE 

A f i n  d 'é l iminer  1 ' in f luence des accidents qui t roublent  l a  succession, 3 coupes ont 
é t6  levées (A, B, C, f i g .  55 e t  56), présentant un niveau caractêr is t ique cornun, On en 
mènera une descr ip t ion globale, bien que l e s  3 colonnes soient représent4es s#pW&nt@nt Sur 
l a  f i g u r e  56. 

On observe successivement : 

- a : 100 m. Calcaires sombres a Rudistes. Biomicrites wackestone B debris de Rudistes. 
T ~ a t o p o r e  Z Za , Dicyc Zinu , Accordde Z Za conica , Rotor bine2 Za sbarse 2 Zai , Sca&nea 
sp., les "Orbitolinidés K'' et Monchmontia apenninica caractérisent la zone Cs B 5 
(" campani e m  

- b : 100 m. Calcaires clairs et dolaies. Bioraicrites wackestone et micrites mdstone 3 
Ostracodes et "DZscorbis". R. scarseZZai, Scandonea sp, et de rares MurcieZZa gr. 
ouuiZZieri (C. ? phitippsoni possible B la base, mais très mal c o n s e ' r v ~ e  : Cs 
B 6 ("campanienaieastrichtien p.p.") ; 

- c : 30m. Calcaires clairs. Biomicrites packstone 3, débris de Rudistes et dlEchinadam~s. 
Orbitoides media, ûnphaZocycZus rnacr&oms et SidsroZi6es catcitrapoidee (d8tsttgiiw- 
tion M. Neumann) datent le Maastrichtien. 
NB : C'est, selon toute vraisemblance, de ce niveau que doit provenir le facii%s & 
Pithonelles et rares GZobotruncana figuré par Dercourt, 1964, pl. ZXVXII (bats) C 

- d : 40 m. Calcaires et dolomies très clairs. Biomicrites wackestone eE micicfte~ femMï. 
trées à Ostracodes, "DZs~orbis~~, Gastéropodes, parfois oogones de Charofihytas. Rb- 

11- dionira Zihawica (fréquent), Laffiteina merigaudi, "BroeckinsZZa cf. araMc<;r c& 
EneoZinu, caractérisent la zone Cs B 7 ("Maastrichtien eupérieur) ; 

- e : 40 m (au @oins). Calcaires clairs. Biosparites à intraclastes parfois. Hiliolidbs, 
Pénéroplidés et "PseuciochrysaZidina" . Apparition, au soimnet , de petites Orthophra%- 
mines, Age : paléocène (supérieur au sommet). 

- Les ca lca i res 

Je n ' a i  pas observe de coupe permettant de reconst i tuer  l a  successio;n dés w C b s  ILa- 
cenes n i  d ' a i l l e u r s  de témoin de 1 'Eocene in fe r ieur .  

NB : Le "PalBoc&?@ superieurR f i l  s ' a g i r a i t  de 1 'Eocene i n f é r i e u r  -1lerdien- de Ratm no- 
menclature) signalé par De rcwr t  n 'es t  soutenu par l a  c i t a t i o n  d'aucun f ~ $ s i ? t ?  d g ~ f -  
f i c a t i f  . 



L '  Eocene moyen a f f l eu re  général m e n t  l e  long des f a i  1 les  bordieres méridionales du 
Massif. Ce sont des calcaires c l a i r s  ; micr i tes ,  spar i tes à p e t i t s  l i t hoc l as tes  var iés e t  
biocl-astes abondants : grandes Numnul i tes, A l  véol ines a l  longées, Orbi toZi tes,  Coral 1 ina- 
cées e t  débris dlEchinodermes. 

L'eocene supérieur a é té  daté en une l o c a l i t é  sous l e s  couches de passage ( v o i r  c i -  
dessous). Dercourt, 1964, a s ignalé e t  f i gu ré  (p l .  LXVII I )  l 'existence de quartz d é t r i t i -  
ques dans des niveaux à "Heterostegina' (Grzybowskia ?)  probablement de ce t  âge. 

- Les couches de passage au Flysch 

On peut c i  t e r  t r o i s  l oca l  i tés : 

- A I ' E  du Massif, en contrebas, vers 1 'W,  du co l  OP e s t  ér igée l a  statue de Ko- 
lokot ron i ,  entre l e s  deux f a i l l e s  bordières ( l o c a l i t é  D, f i g .  55). 11 se pour ra i t  qu'un 
banc ca lca i re  s o i t  i c i  i n t e r ca lé  dans l e s  pé l i t es  de l a  base du Flysch, mais 1 'aff leurement 
pour ra i t  correspondre aussi b ien à un p e t i t  élément a l  lochtone ou, comme on 1 'a indiqué 
sur l a  f igure 55, à un redoublement par f a i l l e .  Les ca lca i res s i tués i c i  apparemnent sous 
( e t  dans ?) les  pé l i tes ,  sont d'âge éocene moyen ou supérieur (b iomicr i tes  packstone a Co- 
r a l  l inacées, Orthophragmines e t  Numnul i tes).  
, 
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F i g .  56. - AnaZyes dse ePdhsnte du Cdtaod q B 2 Y i e u r  e t  da Pa26oudne du Maesif do Domo- 
nachia (GDA, trongone A, 8, C situ48 fige 56). Mbms Z6gendo que f a ,  46. L ' in- 
dioation I V  O reporte aux ptanohee pho.tographiquoe. 
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- Eocène moyen 
- Dercourt, 1964, pl. LXVIII (haut). 

- Dans ce travail 
- "PseudochrysaZidina" : pl. IV 9, GDA 49 (f i g .  56). 



CHAPITRE I I I : vu ES D' ENSEMBLE SUR L'EVOLUTION MESOZO~QUE ET PALEOGENE DE 
LA ZONE 

On proposera une sér ie  de tentat ives synthétiques au cours desquelles seront repr ises 
e t  ordonnées dans l e  cadre chronologique, l es  données précédentes , augnentées de complé- 
ments d 'o r ig ine  bibliographique. On t r a i t e r a  de maniere toute d i f férente,  en fonct ion du 
degré de connaissance ou de 1 'apparente f i a b i l  Sté des résu l ta ts  obtenus, de t r o i s  pér io-  
des : 

- le Trias-Jurassique-Crétacé inférieur demeure mal connu ; on rapportera simple- 
ment quelques données éparses relatives au Domaine de Tripolitza, qu'on ne pourra comparer 
a celui de Gavrovo qu'à partir du Jurassique terminal ; - le Crétacé supérieur est mieux connu ; l'hanogénéité des résultats, largement 
vérifiée, autorise des conclusions de bonne fiabilité ; - le Paléocène-Eocène, caractérisé par une sédimentation plus troublée, permet 
de dégager de grandes tendances, dont le détail risque cependant d'être remis en cause à 
l'occasion de nouvelles obsenrations. 

I On tentera ensui te d ' é l a r g i r  l e  champ de v is ion  e t  de discerner les  grandes étapes e t  
leurs caractér ist iques principales. 

I I. - CARACTERES DE LA SEDIMENTATION : RECAPITULATION DES DONNEES PRECEDENTES 

A )  DU (FERMO 1) - TRIAS A L'ALBIEN 

1 ) LE "SOUBASSEMENT" 

La s i gn i f i ca t i on  des séries formant 1 'actuel substratum des carbonates de (Gavrovo-) 
T r i po l i t za  e s t  presentement f o r t  discutée e t  ne peut f a i r e  1 ' ob je t  i c i  que d'une somnaire 
analyse b i b l  iographique. 

Le problème es t  ce lu i  des "Phyl lades" ("Phyl l  i t e  series" ,"Phyll i t es " )  comprises ac- 
tuellement ent re  un autochtone r e l a t i f  (Série des "Plattenkalke", assimilée à l a  zone Io- 
nienne - Thiébaul t, 1978) e t  l e s  formations carbonatées de (Gavrovo-) T r ipo l  i tza superpo- 
sées ( v o i r  f i g .  3). Trois options s 'af f rontent,  selon lesquel l e s  ces Phyl lades correspon- 
dra ient  : 

- selon Thiébault (1975), pour l eu r  p lus grande p a r t i e  au "soubassement s t r a t i -  
graphique normal permo-triasique (?)"  des carbonates de Tr ipo l  i tza  ; étant  entendu que l e  
Rysch représentant 1 a couverture des "Pl attenkal ke" e x i s t e r a i t  par a i l  1 eurs, relativement 
peu puissant en général, mais pouvant a t te indre 500 m d'épaisseur ( v o i r  Thiébault, 1979, 
fig. 5) ; - selon Lekkas e t  Papanikolaou (1978), pour l eu r  p lus grande p a r t i e  au Flysch 
1 i e  aux "Plattenkal ke" ; une p a r t i e  cependant des "Phyllades", de type "Couches de Tyros" 
(Kténas, 1926) , représenterai t l e  soubassement normal de Tr ipo l  i tza  ; - selon Jacobshagen e t  col1 . (1978) au témoin d'une zone pa r t i cu l  iere, o r i g i ne l -  
lement s i tuee entre zone Ionienne e t  zone Préapulienne. 

La trois ieme opt ion implique que l a  sér ie  des "Plattenkal ke" s o i t  de type Preapul ien  
e t  que zone Ionienne e t  zone de Gavrovo-Trip01 i t z a  const i tuent une seule nappe. L'homolo- 
g ie  "Plattenkalken-Zone Ionienne é tab l i e  par Thiébault (1978, 1979) e t  1 'existence d'un 
f r o n t  tectonique propre à l a  zone de Gavrovo-Tripoli t ta qu i  sera é tab l ie  p lus l o i n  (chapi- 
t r e  V) i n f i rment  ce t te  hypothese qu i  ne sera p lus considérée par l a  suite. 

Les deux premieres options permettent, 1 des complexi tés tectoniques pres, d "envi sa- 
ger qu' une p a r t i e  des "Phyl lades" const i tue l e  soubassement "normal" des carbonates de T r i -  
p o l i  tza. Les divergences ne por tent  que sur 1 ' importance r e l a t i v e  de ce que 1 'on peut a t -  
t r ibuer ,  au sein des "Phyl lades", d'une p a r t  à ce soubassement, d 'autre p a r t  au Flysch 1 i é  
aux "Pl at tenkal  ke". 



21 LE TRIAS 

Les gypses e t  cargneules de Zaroukhla (Péloponnèse septentrional) signalés par 
Dercourt (1964), pourraient participer à une "zone de décollement" (Dercourt e t  coll., 
1976) entre soubassement épimétamorphique (partie des "Phyl 1 ades" évoquées ci -dessus) e t  
carbonates. Les conditions de gisement de ces roches, examinées en détail par De Wever 
(1975), montrent qu'on ne peut pas fonder une hypothèse générale sur ces affleurements, 
d'autant moins qu 'on ne connatt leur équivalent nulle part ailleurs. Les géologues de 
IGRS-IFP (1966) concluaient pour 'leur part à 1 'absence de séüiments évaporitiques sous le  
massif du Gavrovo, en raison de son style structural. 

Le Trias, longtemps soupçonné (Kténas, 1924 ; Dercourt, 1964) a été mis en évidence 
par Thiébault e t  Zaninetti (1974) e t  De Wever (1976), à la base des carbonates ; i l  s 'agi t  
dans 1 es deux cas de Trias somni ta1 , représenté par des calcaires e t  dolomies. Le Trias 
(sommital ?) est également cité sur la feuille 1/50 000 Paralion-Astros ( n o  293, fig. 5),  
caractérisé par des Tdasina ; Tsalla-Monopol i s  (1977) cite en outre dans le  même gisement 
InvoZutina gr. conanunis (Kristan).. Le Trias sommital est également daté au sein de la sé- 
rie de 1 'Olympe. 

L'existence de niveaux d'âge triasique supérieur près de la base de la série carbona- 
tée de Tripolitza demeure donc le seul fa i t  établi. 

On signalera les roches effusives e t  les faciès Amnonitico-rosso de l'Unité du Meg- 
dhovas (voir Cinquième Partie), dont  1 'attribution au Gavrovo-Tripolitza demeure probléma- 
tique. 

3) LE LIAS-DOGGER-MALM INFERIEUR 

Je citerai ici Dercourt (1964), De Wever (1975) pour la région de Fénéou, Thiébault 
(1973) pour le Taygète (Péloponnèse centro-méridional) e t  Tsalla-Monopolis (1977) pour la 
région de Fénéou e t  le Péloponnèse méridional (région de Kalamata). 

Deux niveaux fossi'l ifères sont ordinairement discernés : 
- des couches à PaZaeodasycZactus sp., ou P. mediterraneus (Pia) ; - des couches à ki.unubia e t  CZadocoropsis, signalées par les auteurs précités e t  

présentes près du somnet du Khelmos (fig. 48). On les observe ordinairement dans une par- 
t i e  de la série avoisinant 100 m de puissance, en quelques bancs dont les derniers sont 
proches de (ou confondus avec -voir Dercourt, 1964, pl. LVII, haut) ceux qui livrent les 
premi ères CZypeina jurassica. 

Thiébault e t  Tsaïla-Monopolis estiment à environ 800 m la puissance des carbonates 
compris entre la base de la série e t  le  niveau à ~mubia-CZadocoropsis ; De Wever signale, 
au-dessus du Trias somnital, 200 III de laminites fenestrées puis 700 m de calcaires dolomi- 
tiques e t  dolomies non datées. 

On peut donc attribuer une puissance voisine d ' u n  millier de m aux carbonates -tous 
néri tiques e t  relativement riches en petits Mégal odontidés dans 1 eur partie inférieure- 
déposés pendant 1 a période considérée, dans 1 e Domaine de Trip01 i tza. 

Les faciès carbonates liasiques de 1 'Unité du Megdhovas (Lias moyen à PaZaeodasycZa- 
dus e t  OrbitopseZZa seul daté) sont de même type (Cinquième Partie). 

4) LE JURASSIQUE TEWNAL (CRETACE BASAL ?) 

Au Kanala (Massif du Gavrovo, fig. 15) ,  flore è t  faune sont variées : Algues Udotéa- 
cées e t  Gastéropodes abondent, 1 es Algues Dasycl adacées , PseudocycZdna Zituus , Conicos- 
piri l l ina basiliensis, AmhZspirocycZina nmannae, TrochoZina sp. peuplent , si  non ~ O U ~ O U ~ S  
en grande abondance, du moins en de fréquents niveaux, des sédiments parfois riches en in- 
traclastes, traduisant soit des milieux subtidaux, soit des milieux soumi s à 1 'émersion. 
Les Clypeines sont rares. 



A Fénéou ( f i g .  49, g î t e  F 2, s i t ué  au N de Mati),  seul gisement examiné de manière 
déta i l lée,  l e s  Clypéines sont seules à peupler quelques passées, au m i l i eu  de sédiments 
m i c r i  tiques, ordinairement azoïques. On l e s  trouve dans des b iomic r i  tes wackestone (par- 
fo is  packstone) où e l  l e s  peuvent const i tuer  près de 50 % de l a  roche. Les sédiments envi- 
ronnan tspar fo is  dolomitiques ne por ten t  pas -à l 'except ion de passées à s t ructure laminée- 
1 'évidente t race d'émersions. 

La présence de CZypeina jurass ica dans les  sédiments du Gavrovo e t  de T r i p o l i t z a  per- 
met d'esquisser une comparaison des condit ions ayant régné sur l e s  deux Domaines. Sans 
doute l e  f o s s i l e  n'assure pas un exact synchronisme puisqu' il ex i s te  du Kimméridgien au 
Berr iasien compris (Benest e t  coll., 1973) e t  que dans l e s  deux cas, il e s t  l i m i t é  à quel- 
ques passées ; mais l a  constance des ambiances sédimentaires révélée dans chaque cas par  
l es  carbonates environnants peut rendre 1 a comparaison s ign i f i ca t i ve .  11 apparaît qu@ s i  
l a  présence d ' o o l i  tes (apparemment res t re in tes  à ce t te  époque dans l 'ensemble de   la zone) 
const i tue un fac teur  de ressembl ance, l e s  peuplements comne l es  sédiments sou1 i gn,ent 1 'op- 
pos i t i on  ent re  une région relativement ins tab le  e t  fréquemment émergée, pourtant gavorable 
au développement d'organismes var iés (Kanala) e t  une région sans doute p lus s t a b l q  pres- 
que constamment submergée où l es  m i  1 ieux, confinés, permettaient 1 e seul développement 
d' organismes adaptés (Clypéi nes) . 

E"n conclusion, s i  l a  général i sa t i on  des constatations es t  vraisembl'ablement poss ib le  
en T r i p o l i  t za  (diverses l o c a l i t é s  observées), e l  l e  ne 1 ' es t  en Gavrovo (une seule l oca l1  t é  
observée) qu'à l a  faveur des tendances identiques notées dans l es  couches p lus récentes 
mieux connues, ce qui  demeure évidemment contestable. 

5) LE CRETACE INFERIEUR 

Au Kanala ( f i g .  15), on a observé 1 'alternance caractér is t ique de sédiments témoignant 
de m i  1 ieux subtidaux e t  de m i  1 ieux i n t e r  e t  supratidaux, richement peuplés en général, sur 
près de 1 000 m de puissance. 

En T r i po l i t za ,  l es  .observations effectuées dans l a  région de Fénéou, dans des niveaux 
compris ent re  l e  Jurassique supérieur e t  l e  Cénomanien (mais cependant non datés) montrent 
que l es  fac iès  d'émersion sont rares e t  l e s  organismes peu abondants ; n i  l es  Gastéropodes, 
n i  l e s  Rudistes, n i  l e s  Algues Udotéacées (fréquents au Kanala), pas plus que les  O r b i t o l i -  
nidés ne sont abondants. Les mêmes conclusions semblent pouvoir ê t r e  dégagees des observa- 
t i ons  de Tsaïla-Monopolis (1977), qu i  a cependant noté l a  présence de OrbZtoZinopsis ca- 
puensis e t  SaZpingoporeZZa dinarica (on rappel lera l a  c i t a t i o n  de Debardna sp. par Thié- 
baul t ,  1973 e t  l a  présence de "CoskinoZina" bronnintanni à V i t i na  - f i g .  47). Pou? Tsaï la-  
Monopolis, l a  puissance des sédiments cornpris entre l e  niveau à Ktcmubin e t  l e  C6nomanien 
à "Praesorites sp." (= Broeckzna batcanica) n'excèderait pas 300 m au Mont Farmaka (peu à 
1 ' W  du Mavrovouni d'Argos), ce qui  p a r a î t  compatible avec l es  estimations qu i  peuvent ê t r e  
tentées dans 1 a rég i  on de Fénéou, où 1 ' on pourrai t cependant admettre une pu i  ssamce un peu 
p lus f o r t e  (500 m ?). 

En oonctusion, on notera comne précédemment 1 'existence d'une net te  d i f f é renc ia t i on  
en t re  l es  deux Domaines, marquée par un taux d'accumulation de sédiments p lus f o r t  en Ga- 
vrovo (sensiblement double) qu'en Tr ipo l i t za .  Non sans noter  que chaque organisme reconnu 
en T r i p o l i t z a  l ' e s t  également en Gavrovo, ce qui  souligne l a  parenté fondamentale des deux 
Domaines. 





B)  LE CRETACE SUPERIEUR 

1 )  LE CENOMANIEN-TüRONIElV INPERIEüR (zones Cs B 1 e t  2 )  

a )  Les doment8 

Mis à p a r t  quelques c i t a t i ons  de Nezzaaata, on n ' ava i t  jamais, il y a d i x  ans encore, 
mis en évidence 1 'existence de sBdiment de ce t  âge dans 1 'ensemble de l a  zone. 11 s ' a g i t  
de l a  conséquence de l'absence d'organismes "classiques" (Orbi tol in idés, OoaZveoZina, 
PrQsaZueoZina.. . ) , auxquels il a fa11 u trouver des subst i tuts,  peu abondants ordinairement 
(ou l im i t es  à de minces horizons : SeZZiaZveoZina, ~isaZveoZina) ou t rop p e t i t s  pour e t re  
discernes sur l e  t e r ra i n  s i  l ' o n  n ' y  prête pas une grande a t ten t ion  (B. batcanica, P. ch- 
bia ...). * 

La f i g u r e  57 résume l ' essen t i e l  des données re l a t i ves  à ce t te  periode : 

- pour l e  Domaine de Gavrovo, 3 coupes sont reconnues dont 2 dans l e  massif du 
Gavrovo (Kionaki e t  Kanala, f i g .  16) e t  1 'une au Varassova ( f i g .  25), auxquelles s'ajou- 
t e n t  l e s  observations effectuées dans 1 ' ? l e  de P ro t i  ( f i g .  35) ; les  zones Cs B 1 e t  2 
sont par tout  reconnues ; - pour l e  Domaine de Tr ipo l i t za ,  deux coupes sont reconnues (V i t ina,  f ig. 47 e t  
Mavrovouni , f i g .  51) auxquelles s 'a joutent  des observations dans l a  région de Fénéou (De 
Wever, 1976) e t  au Mont Farmaka (Tsatla-Monopolis, 1977). La zone Cs B 2 es t  seule recon- 
nue- avec cert i tude. 

b) Les sddiments 

Les sédiments du Domaine de Gavrovo sont, à des nuances près, de même s i g n i f i c a t i o n  
dans l e s  quatre l oca l i t és  connues. Il s ' a g i t  de dépôts t r ès  organogènes (Gastéropodes abon- 
dants) ef fectués dans l e s  m i  1 ieux frequmnent soumis a 1 'émersion. Leur puissance avoisine 
300 a 400 m pour l'ensemble des zones Cs B 1 e t  Cs B 2. 

Les sédiments du Domaine de T r i po l i t za  paraissent a t t r ibuables dans 1 'ensemble à des 
mi l ieux subtidaux (De Wever signale cependant des calcaires a s t ructure laminée dans l a -  
region de Féneou). La détermination de l e u r  puissance res te  su je t  à caution en ra ison  des 
incer t i tudes biostrat igraphiques ; cet te  puissance ne p a r a t t  pas pouvoir ê t r e  supérieure 
à 150 m Vi t ina,  ce qu i  conf i rmera i t  1 ' i nd ica t ion  selon laque1 l e  n 'ex is tera ient  que 300 m 
de sédiments ent re  l e  Malm à Kitrnubia e t  1 ' appari t ion de Pseudocgchina sphaeroidea (zo- 
ne Cs B 3) au Mont Farmaka (TsaPla-Monopolis, 1977) ; pourtant l a  seule zone Cs B 2 pour- 
r a i t  correspondre à près de 150 m à Skot in i  (region de Fénéou, De Wever, 1975) e t  une cen- 
ta ine de m au Mavrovouni. 

F i g .  57. - Schdma des retations sddùnents-oqanisnes reconnues dans 2 'ensembte de Za zone 
de Gavrovo-TmpoZitza au cours des zones Cs B 1 e t  Cs B 2 (Cdnomanien-Turonien 
infdrdeur). 

Les corrdZations sont f d e s  sur les  organimes Zes pZus rdpanàus (Ovalveolina gr. 
maccagnoi -Sellialveolina gr. v i a l l i i  pour Za zone Cs B 1 ; Broeckina balcanica pour ta 
zone Cs B 2) dont Ze champ de rdpartition est reprdsentd au bord mhe des coZonnes litho- 
Zogiquss. On a &gazement signuZd Zs chanp de rdpartition de quelques fossites, p a m i  Zes 
plus sdgnificatifs. ~'enoadrd âe Z 'angle stcpdrisur gauche constitue d ta fois une légende 
dss f2gurds s@oZiques u t i t i sds  pour reprdsenter Zes organismes (une fZBche teninaZe si- 
gnate que Z'organime sort drc ohamp. de Za figure) e t  un essai de rdoapihlation de ZW 
rdpartition par rapport $ Za sonation. 

Situation des ZocaZitds sur la figure I I .  KanaZa e t  Kionaki : I ; Varassova : II ; 
Vitina : X I X  ; Mavrovatni : XXIII. 



Calcaires et  dolomies 
b structure laminie 

c O  cf tissot1 

Fig.  $6'. - 



En concZusion ce t t e  période correspond encore à une ne t te  d i f f é renc ia t i on  des deux 
Domaines, 1 'un traduisant de constantes tendances à 1 'émersion (Gavrovo) , 1 'autre res tan t  
caractér isé par des depbts subtidaux (T r ipo l i t za ) .  Une bonne p roba l i té  ex i s te  pour que l e  
taux d'accumulation des sédiments a i t  é té  considérablement plus élevé dans l e  Domaine de 
Gavrovo que dans ce lu i  de Trip01 i t z a  ; l e  premier demeurant plus richement peuplé que l e  
second. Il reste que l'ensemble des sediments t r a d u i t  des environnements calmes de type 
plate-forme interne, en 1 'absence de toute trace de "barr iereN ou de pénétrat ion d'organis- 
mes planctoniques. 

11 convient d'évoquer i c i  1 'hypothese présentée par TsaTla-Monopolis (1977) r e l a t i v e  
à "des mouvements orogéniques proches de l a  l i m i t e  Cretacé inferieur-Cretacé superleur" af- 
fectant l e  T r ipo l i t za .  Je ne d iscutera i  pas des breches signalées en Péloponnese méridio- 
nal  , pres de Kalamata ( l oca l i t és  "Lekka" e t  "Vromovrissi") , trop éloignées de l a  reg ion 
étudiée i c i .  La hature des breches signalées au Mont Farmaka, situees dans un ensemble do- 
lomitique, n 'es t  pas precisee : on peut supposer que l e s  éléments sont des in t rac las tes  ne 
signalant en t ou t  é t a t  de cause qu'un phénoene loca l ,  nul  lement confirmê dans les l o c a l  i v  

tés  proches examinees i c i  (V i t i na  à 1 ' W ,  Mavrovouni à 1 'E). Par a i l l eu rs ,  l a  lacune du Ce- 
nomanien supposée dans l a  coupe de Fénéou ( f i g .  14 i n  TsaTla-Monopol i s ,  1977) ne semble 
pas clairement indiquée dans l a  mesure oQ plus de 150 m de sediments n 'ont  pas été échan- 
ti 1 lonnés, e t  oQ l a  superposit ion d'un échant i l lon renfermant Pssudorhapydionina âubia, Pia- 
neZZa grudii , P. turgida à un échanti 1 1 on renfermant AccordZeZZa conica e t  "OrbitoZinidae" 
( i d e n t i f i é  à ceux du Senonien) n 'est  que de nature a signaler une complication d'ordre tec- 
tonique. 11 n 'y  a donc pas l i e u  d'admettre l 'ex is tence d' importants mouvements à une dpoque 
proche du Cénomanien e t  donc d'envisager que des sédiments dé t r i t i ques  a i en t  pu a lors  tran- 
s i  t e r  au travers de l a  plate-forme pour se répandre dans l e  bassin pindique. 

2 )  LE TURONIEI-SENONIEN p. p. (nones Cs B 3 d Cs B 5 )  

a) Les doamienta 

On a egalement dQ longtemps se contenter pour cet te  période de d is t inc t ions  somnaires 
e t  de datations imprecises fondees sur quelques déterminations de Rudistes. La raison en 
e s t  encore dans l e  part icular isme qui  a f fecte l e s  peuplements, a i ns i  que l e u r  r e l a t i v e  ra- 
r e te  au sein de séries puissantes dont on a peine à t rouver des coupes continues. Dans ces 
conditions, une bonne connaissance préal able des foss i les  s i g n i f i c a t i f s  es t  necessaire à 
t ou t  t r a v a i l  sur 1s t e r r a i n  : 1 'echant i l  lonnage "aveugle" a toutes chances d 'a t re  s t d r i l e .  

La considérable puissance des sér ies explique seule que malgr6 l ' importance des af- 
fleurements des couches de ce t te  période, l es  coupes completes e t  exploi tables demeurent 
peu nombreuses. Outre plusieurs tronçons décr i t s  i c i  ou l à  (Skolis, Pylos, V i t ina)  , on ne 
dispose que d'une sdr ie  correspondant à 1 'ensemble des massifs du Klokova ( f i g r  30) e t  . du . 

F Q .  58. - Sohha des reZation8 s&d.ulients-organismes reconnues duna Z'enaembZe de Za sone . 
de Gavrovo-TmpoZitaa au cours des nones Cs B 3 d Cs B 8 (Wonien-Slnonien 
p. p. ). 

Le, champ de rkpartition des orgrniames jugko les p lau  san i f i ca t i fa  es t  port& en rr- 
gard de chaque aoZonne Zithotogique. L'encadrk de ZtangZe i n f 4 l . i ~ ~  droit conetiCua d Za 
fois une Zhende des figurks emboZiquoe utiZGPs pour repr4eenter les  o~aniamee e t  un 
essai de rScapituZation de Zeur rdpartition.par rapport d t a  aonation. 
NB : La Z.imite Ce B 5 4 8  B 6, dessin&e en pointittke, ne reprdeente pas une Zigne-trempe 
dans Za mesure où la c&pe 'tF&n&ou-Skotiniv a k t &  azaminde plue a m a i r m e n t  que 218 au- 
t res  e t  que Zes Rhapydionininae reconnus correspondent d des formes du type Murcielli gr. 
renzi, caractkrZstSques de Za seuZe partie sup&r%eure de Za zone Cs B 8 (voir f@, 601 ; 
i Z  s'ensuit que Z tappdt ion  de Orbitoider media eur cette coupe pourrait ne pas PtPe an* 
t k ~ a t r e  d ta base absoZue de Za zone MCs 6 (pointiZZ4a e t  point d'interrogation 8.ignazent 
ce t te  .impr&cision). 

Situation des ZocaZitPs sur Za figure I l .  Fayiae (partie S ch Ma8s.if du C ~ V P O V O )  : I ; 
KZokova e t  Varaesova : II ; Fknéou-Skotini : X X I  ; Mavrovouni : XXIII. 





. 26) pour le Domaine de Gavrxïio, et dë l a  s6rie du Havrovouni d'Argos (fig. 
par deux tronçons observes par De Wever dans l a  région FGW-Skotini pour 
Tripolitza (fig. 58). On trouvera en cette m@e figure une vue dlense&le 

tion constate des o~gani saes juges significatifs. 

b) -8 sdd.hents 

Les sédhnts deposes au cours des zones Cs B 3-Cs B 4-Cs B 5 constituent un ensenable 
hoiaeghe et distinct des couches anterieures et posterieures ; 'la situation relativamat 
istlpecise de la  limite Cs B 5-Cs 6 6 obligera cependant à considérer la puissance des sé- 
diments compris entre les deux bons reperes que constituent les limites Cs B 2-Cs B 3 et  
CS B 6-CS B 7. 

Tant dans le Domaine de Gavrovo que dans celui de Tripolitza, les sédiments se sont 
d6posés dans des milieux calmes, en général non exposês 8 l'émersion. Ces milieux étaient 
cependant assez peu profonds pour que localement se pr6sentent les conditions favorables 
8 1 'installation de colonies de Rudistes. Leurs constructions ne constituent pas de vari- 
tables Wcifs (biohemie) , mais de grandes lentil les de faible diniens'ion verti cale (biostro- 
me). Pas ailleurs il  est certain, et surtout au cours de la zone Cs B 3, que des conditions 
d'  beryences peuvent encore 1 ocalement régner pendant de courtes periodes. Aux variations 
locales près, et toujours dans une aioibiance de type "plate-fom interne", la période con- ' 

sidé* correspond donc 8 un long &pisode de submersion généralisée de l'ensembie des deux 
Domaines. 

Les dannées rapportées sur la figure 58 soulignent qu'a cette haitogen6isation cies A1.i- 
1 i e k  sur la plate-forme ne correspond pas une @gale subsidence. Aux. incertitudes p r h  re- 
latives % la  puissance des couches représentées dans le Massif du Vamtssova (en partie 
levée par ce qui est connu au Klokova) , le taux d'accumulation des sMi-mts est 6sifteur3 
considérablement plus fort en Gavrovo qu'en Tripolitza. Il apparatt cependant clairam~t 
que cette differenciation demeure limith 8 l a  zone Cs B 3 (les puissances varient au mina 
du simple au double). Par la  suite, la  puissance cuinulée des sédiments des zanes Cs B 4-5 
et 6 ne trahit que des différences minimes, sans signification au regard des erreurs rela- 
tives portant sur 1 'estimation des puissances et  1 ' imprécision des 1 imites. 

En conclusion, on remarquera que la differenciation des deux Domines a tendpnce 8 
, s'estoaper, ce que traûuit une hasogén6isation des milieux de sédimentation, ordinaf- 

wjrtbtidaux, niais toujours indemms de traces de barriere ou de pWtratton d'CC1Baicttts planc- 
toiniques. La zone Cs B 3 t r ah i t  seule encore une subsidence considérablemnt plus élw& 
drni s l s~ inadeGQvroroquedamce lu i  deTripolitza. 11 depuurequ'au-r% rr ibatbu , - P norabre des espkes que de 1 'abondance de 1 eurs representants , le DoaoQi ne de ripol i t x*  res- 
t e  toujours plus pauvre. 

dB ~ ~ ~ p o t i t x ~  uoms &s Cs B 5 d CS B 7 f C m C a n  p.p. e t  
McuwO~idttim). 

, Lg o h p  do rdpart.ttion des aqmGsmw ,fugPs tas ptus &gnificvrtif8 mt gw%il an.* 
g d  ds, c~huque mZdnns Zit?mZop+a. La dute & d ~ ~ p - Y Z t ~  ZooaZs dsa &HtoZt:Ma it et! 
dB Ronchurnwmtia apmnirriea ers* 8 ~ ~ 2 8  8%gnaZ8e lfZ80he 02vkntde Vert3 142 h,). a 8  %happdirrœ 
uhinaiia sont E'pbjst d f w y  rspr&rsntath atphabbtiqire. A : lshrciella "n. q. Zn in Ssswlfl, 
1979 a ; B : h b b i i u  ? philippsoni ; C : Murciella gr. cuvillieri ; C' : réurchllr ECqffi 
amillieri" in FZeuy, 1979 a ; D : Murciella "n. gp. ln in PZ-, 2879 a ; B : M. kluko- 
v-dr ; P : Igilrciellr rclnbi g P t  : Wirciella gr. t e a i  ; G : Elrrdshooda erlaatriaa ; 

guatariralrarir P ; I : C g c l o p e ~ m i r  hallanica ; J : ,QcXm 
ie l la  wvoitka ; L : bllupydidm s p a  

tfcwsglrr .in$%d@w g w k t  corrstitscs w tantatitre de rc&it-g.2tuk.Çion du taf 
Mcrn dss &ver@ ~pydiOntwPre au sa& *bw Cs B 6 et pm. rapport a x  ri3lprr- 

. 
rb&aw -8- d% Orbitoiciès media Ot ds Oaphaloepclus macruporuat. - . . 

filB : & ootonner Fdn$;ou, dross48 d'aga48 &a o b ~ o t Z o > 2 8  %amaima, rrs 4anporte pas Za + 
pdlltZt;ion &a j?&s d ' & a w h .  

SiaCafdon de8 t o m t i t d s  cacr Za m e  I l .  SkOZis : III ; @ZOO : 'VI ; Ztobva : 4 i 
F d t t t h  : ; Hfina. : XTK ; i W u m &  : XUII ; D g n r m I J k  : X W .  

, 



On ne peut terminer sans souligner 1 'étrange p a r t i c u l a r i t é  de l a  zone Cs B 3, qu i  se 
trouve par tout  e t  toujours presque démunie de f oss i l es  ( y  compris de Rudistes) a lors  que 
l e  res te  des sédiments, e t  en p a r t i c u l i e r  ceux des zones adjacentes, es t  richement peuplé. 
Certes, l a  d i spa r i t i on  des foss i les  "cénmaniens" n 'es t  pas un phénomène loca l ,  mais on 
prendra exemple sur l e  cas de DicycZina pour sou1 igner  l e  phénomène : ce t te  forme ( i l  s 'a-  
g i  t v ra i  sembl ab1 m e n t  de D. schZwnbergeri) , disparue de nos sédiments au sommet de l a zone 
Cs B 2, ne réapparaît qu'avec l a  zone Cs B 4 ; e l l e  n 'a jamais é té  observée dans p lus d'u- 
ne centaine de lames minces e t  sur p lus ieurs  centaines d 'échant i l lons examinés sur l e  t e r -  
ra in .  Rien dans l a  nature des sédiments ne semble pouvoir expl iquer une t e l  l e  d i spa r i t i on  
momentanée, pas p lus d ' a i l  l eu rs  que 1 'extrême pauvreté - genérale des peuplements. 

3) LE CAMPANIEN p. p. ET LE MAASTRICHTIEN (zones Cs B 6 e t  7) 

a) Les documents 

Le "niveau à Orbitoides" a é té  longtemps l e  seul o u t i l  s t rat igraphique u t i l i s a b l e  
pour dater l e  Crétacé terminal, en 1 'absence duquel on é t a i t  r édu i t  à noter l a  d i spa r i t i on  
des Rudistes. J ' a i  depuis (Fleury, 1973) montré 1 ' i n t é r ê t  de Rhapydionina Zibumica pour 
parvenir  à ce t te  f i n ,  e t  dans une moindre mesure, ce lu i  d'organismes du même groupe ( l es  
Rhapydionininae) pour dater l a  période imnédiatement antér ieure à l ' a p p a r i t i o n  de R. Z i -  
h rn ica .  

Les couches considérées a f f l eu ren t  1 argement *dans 1 a région étudiée. J ' a i  cho is i  de 
présenter ( f i g .  59) l e s  coupes permettant d'observer l a  r e l a t i o n  des zones Cs B 6 e t  Cs 
B 7 avec l es  couches encadrantes : 

- les  coupes du Klokova ( f i g .  30 e t  31), du Skol i s  ( f i g .  34) e t  l a  reconst i tu-  
t i o n  de l a  sér ie  de Pylos ( f i g .  39) représentent l e  Domaine de Gavrovo ; - les  coupes de V i t i na  ( f i g .  46), du Mavrovouni ( f i g .  51) e t  de Dervenachia 
( f i g .  56), complétées par une coupe p lus  somnairement échanti l lonnée de l a  région de Fé- 
néou représentent l e  Domaine de Trip01 i tza. 

b) Les sédiments 

Il fau t  envisager séparément l a  p a r t i e  de 1 a plate-forme où dominent l e s  faciès d'é- 
mersion d'une part ,  e t  ses bordures d 'aut re  par t .  

La f i gu re  59 i l l u s t r e  l e  type de corré la t ions qu i  peut é t r e  é t a b l i  sur une transver- 
sale correspondant au N du Péloponnèse. Les fac iès d ' h e r s i o n  y dominent trGs largement 
en général e t  sont en t o u t  é t a t  de cause plus fréquents qu'au cours des périodes précéden- 
tes. A des di f férences de d é t a i l  près (on j uge ra i t  sur l es  exemples du Klokova e t  de Pylos 
que l e s  faciès d'émersion sont p lus développés dans l e  Domaine de Gavrovo) q u i  t iennent à 
l ' importance r e l a t i v e  var iab le  des fac iès fenestrés, des fac iès de s t ruc tu re  laminée, des 
dolomies, des in t rac lastes,  ou encore des passées à Orbi to ides intercalées (Domai ne de T r i -  ' 
po l  i tza) , on reconnaît par tout  l e s  mêmes types d '  a l  ternances . Les sédiments tranchent sur 
tous l es  autres par leu rs  te in tes  c l a i r e s  (souvent blanches à crème ) 00 - t r a i t  caracté- 
r i s t i que -  les  tes ts  des organismes sont fréquemnent r e c r i s t a l l i s é s  : beaucoup des dépôts, 
même effectués dans des condit ions subtidales on t  subi une diagenese au contact  d'eaux dou- 
ces. 

Les phénomènes a f fec tan t  1 a bordure occidentale de l a  plate-forme ont  é té  évoqués à 
propos de l 'é tude du Massif du Gavrovo ( f i g .  22). On a vu que des fac iès "externes" ( e t  
une bar r iè re  ?) avaient envahi une rég ion appartenant précédemment à l a  plate-forme i n t e r -  
ne. Les OrbitoididGs - e t  dans une moindre mesure des organismes planctoniques- en sont l e  
témoignage au bord occidental du Massif e t  vers l e  S (Preventza) . On ne peut r i e n  d i r e  du 
Varassova, où cependant 1 'ab la t ion  (ou l e  non-dépôt ?) des couches du Crétacé terminal 
avant 1'Eocène ( i n f é r i e u r  ?) moyen ind iquera i t  un bouleversement de même type. Le Skol is  
témoigne d'une modi f icat ion de 1 'environnement au Crétacé termi na1 (Orbi to ides e t  r a re  
plancton), c m e  d ' a i  1 leu rs  l e  Massif du Lapi thos oil 1 'on a noté 1 'appar i t ion de plancton. 



A 1 'autre bord, on ne dispose que d'indices, qui ne sont cependant pas tout b fai t  insigni- 
fiants : les Urbi tordes 'ont pu pénétrer la' plate-forme (accoaipagnés de plancton a 1 'extre- 
me E-Dervenachia) e t  se répandre jusqu'en son coeur (Fénéou) ; on ne connatt cependant pas 
de trace de barriere. 

La puissance' des sédiments est très constante sur la plus grande partie de la plate- 
forme (Klokova à Mavrovouni, fig. 59), ce qui montre que le dispositif subsident responsa- 
ble de la differenciation des deux Domaines a cessé de fonctionner. En revanche, les bords 
de la plate-forme paraissent caractérisés par des puissances plus faibles ; l e  cas l e  plus 
typique est sans doute celui du Skol is,  mais on a exposé les raisons de penser que sans 
etre aussi extreme, la réduction est également sensible au bord occidental du Massif du 
Gavrovo (et Preventza) . A 1 ' E, la coupe de Dervenachia paratt traduire des tendances com- 
parables, mis moins nettes. 

, 
En oonctusion, la différenciation des deux Domaines, encore sensible au début de la 

période precédement examinee, n'existe plus vers la fin du Crétace. Un nouveau dispositif 
s'installe, qui produit une subsidence Bgale sur la plus grande partie de la plate-forme 
00 se developpent de plus en plus nettes tendances ti 1 'émersion, mais provoque une migra- 
tion des bordures vers l'intérieur de la plate-forme ; on proposera plus loin,(fig. 61). - 

apras avoir examine ses conséquences plus tardives, un schéma du bouleversement ainsi ini- 
tie. 

Il reste b tralter d'une éventuel le symétrie du dispositif bordier. La réduction des 
Bpaisseurs de part e t  d'autre de la plate-forme e t  la penétration discrète d'organismes 
planctoniques invitent évidement  b 1 'admettre. Pourtant 1 a 1 ibre pénétration, divers 
niveaux probablement, des Orbi tordes du c8té oriéntal alors que 1 'ensemble des sédiments 
demeure significatif de mil ieux de type plate-forme interne pourrait indiquer 1 'absence de 
barriare de ce c8te ; la comparaison avec le dispositif bahamien qui sera évoquée plus loin 
montre qu'une telle particularite est vraisemblable. Ce qui n'est nullement incompatible 
avec une migration synetrique du rebord de la plate-forme, 1 'installation de barriére re- 
cifale etant soumise au régime des vents. 

c1 GE PAL~EOCEIE- ET L EOCENE 

La complexit6 des conditions de sédimentation au cours de cette période rend la syn- 
thCse aleatoire tant qu'on n'aura pas e tud ie  en détail chaque niveau de chaqye region d'af- - 
fleument. ka figure aI),constituant une tentative sinplifi& de récapitulation des donndes, 
est a ce sujet suscepttble d'induire en erreur e t  i l  conviendrait, pour se faire une id& 
de la canplexitC des variations possibles,de se reporter à la figum 23. Ce dernier txril.. 
ple, situa dans une Mgion proche du bord de la plate-forme represente sans doute un w 
exti.bwr'mis demeure de nature 8 justifier la plus grande prudence dans les conclusions. - 
Qn tentara cependant de discerner les grands traits de 1 'organisation de la plate-Born et  
de rechercher les constantes de son évolution. 

Cette limite n'est ordinaimuent pas tranchee ni caract6rfsb prilctséinent pap les or- 
$ a n i y .  Un inttawalle non date, pouvant atteindre 1 0  m de puissance (voir fig. 60) srC 
pare es derniers fossiles crtitaces (zone Cs B 7) des organismes de claire arffinit* e4no- 
zo'ique, traduisant un renouvellement complet des peupleiasnts. On en tirera argument pwr 
sou1 igner, par del8 les incertitudes locales, le  caractère fondamentalement continu de la 
sêdianantation au passage CretacC-Pal bcene. 

- Ssctaurs de ~Cdtarentation continue 
Le type peut  en Btre gris au Klok~va («O. 32) oii les facies d'émenfon du cretace 

tem7nal se poursuivent jusque dans des couches datées du Pal eocene. La tendance regressivlp 
est accentutie puisque, pour la pmiere fois dans 1 'histoire de la plate-forhie, on p d t  
ddduire de la prbence de Charophytes (également 8 Dervenachia, .fig. 56) 1 'existence da 
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domaines he rgés  susceptibles d ' en t re ten i r  1-es m i  1 ieux permettant l e  développement de ces 
Algues (eaux douces ou au cont ra i re  sursalées). 

Il en es t  de même dans beaucoup des régions v is i tées  : Pylos ( f i g .  39), V i t i na  ( f i g .  
46), Mavrovouni ( f ig .  51), où l a  succession e s t  comparable à c e l l e  du Klokova. On peut  pen- 
ser q u ' i l  en es t  de même dans l e  Massif de F i l  iatra-Gargal iano, où l es  sédiments paléocènes 
sont de même s i g n i f i c a t i o n  que dans l es  l i e u x  précédemment c i tés .  

- Secteurs présentant des indices de d iscon t inu i té  

La Skol i s  ( f i g .  34) présente un cas douteux. On pour ra i t ,  en première approximation, 
comme 1 'y i n v i t e  l a  simple lec tu re  de l a  succession des foss i les ,  admettre l e  passage con- 
t i n u  du Crétacé au Paléocène. Pourtant, p lus ieurs  f a i t s  sont suspects : l es  zones Cs B 6 
e t  7 y sont de f a i b l e  puissance ; il n'ex is te  pas de sédiments "indatés" ent re  les  derniè- 
res R. Ziburnica e t  les  premières "Pseudochrysalidina" ; des Microcod.iwn ca r r i en t  l e s  sé- 
diments autour de ce t te  l im i te .  L'absence de var ia t ion  du faciès à ce moment i n t e r d i t  ce- 
pendant d ' y  v o i r  un phénomène majeur e t  j 'admet t ra i  qu'un ralentissement de l a  subsidence 
e s t  responsable de l a  f a i b l e  épaisseur des dépôts e t  qu'un (ou p lus ieurs  ?) court  épisode 
d'émersion a permis 1 ' a c t i v i t é  des Microcodim. Dervenachia ( f i g .  56 e t  59) o f f r i r a i t  un 
exemple de même type, encore que l a  réduct ion d'épaisseur s o i t  moins sensible pour l e  Cré- 
tacé terminal. 

Les observations effectuées au Varassova e t  dans l e  Massif du Gavrovo (GFA 1 - fig. 
21 e t  23, p. 72 ) posent l e  problème avec acu i té  puisqu'on y observe des sédiments paléo- 
cènes à faciès d'émersion reposer sur des sédiments d'âge sénonien de fac iès subt idal  . Le 
doute reste  cependant permis dans l a  mesure oli l*'on ne peut pas préc iser  1 ' bge exact des 
sédiments paléocènes (qui pourraient ê t r e  d '  âge paléocène supérieur). 

Ces exemples proviennent tous de régions situées près des bordures de l a  plate-forme, 
où l ' o n  e s t  fondé à supposer des mouvements éventuellement p lus précoces e t  p lus amples 
que ceux de l a  p r i nc i pa le  manifestation qu i  sera évoquée ci-dessous ; r i e n  ne prouve cepen- 
dant 1 'existence d'une d iscon t inu i té  de sédimentation proche de 1 a 1 i m i t e  Crétacé-Pal éocè- 
ne. 

b)  Les modifications intrapatéocdnes 

On v i en t  de l e  vo i r ,  l a  base des couches datées du Paléocène, ou au moins les  couches 
de "1 ' i n t e r v a l l e  non daté" surmontant l a  zone Cs B 7, présentent ordinairement des fac iès  
identiques à ceux du Crétacé terminal. Un changement de régime se p rodu i t  ensuite, avant 
1 a f i n  du Pal éocene, t r a d u i t  par diverses manifestations. 

- Au Klokova ( f i g .  32), l e s  derniers faciès d'émersion, ca r r iés  par des Microco- 
d h ,  datés par PseudochrysaZidina, sont surmontés de couches ii caractère franchement ma- 
r i n  (Echinodermes e t  faunes classiques du Paléocène supérieur) t radu isant  un mouvement po- 
s i t i f  de l a  mer. 

- Dans 1 a p a r t i e  o r ien ta le  des régions examinées, (V i  t ina,  Mavrovouni , Dervena-' 
chia) l a  d i spa r i t i on  des fac iès d'émersion se p rodu i t  au cours du Paléocène, au p r o f i t  de 
sédiments marins déposés en m i l i eux  agités. Sans qu'on l ' a i t  s a i s i  précisément a l a  faveur 
d'une coupe, l e  même phénomène e s t  discernable dans l a  région de Pylos. 

FZg. 60. - EZéments de'rdcapituZation des séries paZéocènes e t  éocènes de Za zone de Gix~ro- 
vo-Tripo Zitza. 

S : Sénonien ; Cs B 7 : Crétacd terminal daté (R. liburnica) ; P 1 : PaZéocène "infé&eurV ; 
P 2 : PaZéocène supérieur ; E i  : Eocdne inférieur ( E i  1 : IZerdien p.p. ; E i  2 : Cuisien 
p.p.) ; Em : Eocène moyen ; Es : Eocène supérieur ; OZ : OZigocdne (basal). 

Situation des ZocaZitds sur l a  figure I I .  Gavrovo : I (voir  aussi fig. 23)  ; SkoZis : 
I I I  ; Pylos : V I  ; KZokova : II ; Vitina : XIX ; Mmrovouni : XXIII. 



- Au Skol is ,  l e  Paléocène v o i t  1 ' appar i t i on  de fac iès  planctoniques (avant  l e  
passage, au Paléocène supér ieur daté, à des cond i t ions  p é r i  r é c i f  a les) .  

- Au Nord du Massif  du Gavrovo ( f i g .  23 e t  60) , 1 e Pal éocène supérieur, repré- 
senté par  des fac iès  s t r i c temen t  planctoniques, repose directement sur  l e  Sénonien ( q u ' i l  
remani e) . 

C) R d p a r t i t i o n  des faciès 

Le Pal éocène " i n f é r i e u r "  t r a d u i t  des cond i t ions  ident iques à ce1 1 es du Crétacé termi-  
na l .  

Le Paléocène "supér ieur"  e s t  ordinairement un peu d i f f é r e n t ,  p lus  franchement mar in 
dans l'ensemble. On a noté l a  d i s p a r i t i o n  des f a c i è s  d'émersion en diverses l o c a l i t é s .  Les 
régions bordièrek vo ien t  1 ' a p p a r i t i o n  massive des faciès p l  anctoniques : une grande p a r t i e  
du Massif  du Gavrovo ( f i g .  23), sa dépendance mér id iona le  (Preventza) , 1 e Varassova, peut- 
ê t r e  ( fac iès  planctoniques éventuellement paléocènes remaniés dans 1 'Eocène moyen et/ou su- 
pé r ieu r ) ,  l e  Skol i s  indubitablement, tou tes  régions où 1 'on a v a i t  noté des d i f f é r e n c i a t i o n s  
dès l e  Crétacé terminal .  Des remaniements des couches crétacées s ' y  produisent. On aura ce- 
pendant noté l 'absence d'une d i f f é r e n c i a t i o n  symétrique au bord o r i e n t a l ,  r i e n  n ' i nd iquan t  
des fac iès  p l  anctoniques à Dervenachi a. 

En conoZusion, l e s  sédiments paléocènes t r a h i s s e n t  une importante m o d i f i c a t i o n  de 
1 'environnement, qu'on ne prétendra pas -en ra i son  des d i f f i c u l t é s  de da ta t i on  e t  du carac- 
t è r e  p rog ress i f  qu'on peut l u i  a t t r i b u e r  à l a  lumière  de 1 ' i n i t i a t i o n  crétacée- parfa i tement 
l o c a l i s é e  dans l e  temps n i  synchrone dans 1 'ensenible de l a  plate-forme, mais qu i  peut  ê t r e  
assimi lée à une v é r i t a b l e  phase de bouleversements d'âge in t ra -pa l  éocène. Ses e f f e t s  immé- 
d i a t s  peuvent p a r a î t r e  modestes mais correspondent à une nouve l le  inondat ion de l a  p la te -  
forme que 1 ' h i s t o i r e  précédente semblai t  vouer à 1 'émersion d é f i n i t i v e .  On a t o u t  1 i e u  de 
penser que ses conséquences ne sont pas l i m i t é e s  à l a  f i n  du Paléocène ; a i n s i  t rouvera- t -  
on (dans l e s  régions bordières)  de manière fréquente des éléments crétacés remaniés dans 
l e s  sér ies  p lus  récentes e t  l e  Crétacé en p lace -érodé au moins jusqu'au Sénonien- n ' ê t r e  
recouvert  que par  des sédiments de d i v e r s  niveaux du Paléocène e t  de 1 'Eocène (Massif  du 
Gavrovo, Varassova, Skol i s )  , ce q u i  impl ique l a  pers is tance de r e l i e f s  a l o r s  créés. Certes, 
il n ' e s t  pas impossible que ces r e l i e f s  n ' a i e n t  pas é t é  entretenus, ou ravivés,  ou même que 
d 'au t res  a i e n t  é té  créés p a r  l a  s u i t e  (on ten tera  de p r é c i s e r  ces p o s s i b i l i t é s  p l u s  l o i n ) ,  
mais ceux du Paléocène demeurent l e s  seuls qu i  so ien t  prouvés. 

2) L 'EOCENE INFERIEUR 

La l i m i t e  Paléocène-Eocène i n f é r i e u r  correspond à une coupure faunique q u i  l a  rend a i -  
sée à d is t inguer ,  même sur l e  t e r r a i n  (appar i t i on  de NunomAZites, AZveoZina, Orb i toZ i tes ) .  
La l i m i t e  supérieure adoptée, sans doute moins r igoureuse dans 1 'absolu mais approximati- 
vement synchrone dans l e  domaine examiné, e s t  f i x é e  p a r  1 ' a p p a r i t i o n  de F a b i w i a  cassis, o r -  
dinairement abondante e t  f a c i l e  à repérer  dans nos sédiments, meme sur  l e  t e r r a i n  ; on ad-. 
met t ra  en son éventue l le  absence que 1 ' appar i t i on  dlHaZkyardia minima e t  des grandes Alvéo- 
1 ines  a l  longées dotées de l oge t tes  supplémentaires e s t  de même âge. L 'ensembl e correspond 
donc aux étages I l e r d i e n  e t  Cuisien. 

L 'éven tua l i t é  de p lus ieu rs  d i scon t inu i tés  de sédimentat ion e s t  à considérer, dont on 
peut  t rouver  des t races éparses i c i  ou l à .  On n ' e s t  év idemen t  pas en mesure d ' i n t e r p r é t e r  
sûrement l e s  cas où 1'Eocène i n f é r i e u r  (ou p lus  récent)  repose sur l e  Crétacé, ou même l e  
Paléocène " i n fé r i eu r " ,  ce q u i  peut  ê t r e  1 a conséquence de l a  phase intra-paléocène ou de 
1 'un des mouvements (en p r i n c i p e  moins considérables) dont l a  p o s s i b i l i t é  e s t  évoquée c i -  
après. 

a l  Sur Zes i n d i c e s  de d i s c o n t i n u i t d s  

- Contact Paléocène-Eocène i n f é r i e u r  

La coupe du Klokova ( f i g .  32) e s t  de nature  à é v e i l l e r  l e s  soupçons ; l a  1 i m i t e  Paléo- 



cène-Eocène i n f é r i e u r  ( d i v r G o n Ï - i  e t  3 -sÏy trouve en e f f e t  f o r t  tranchée. La 1 i m i t e  pa- 
léontologique "coïncide" en e f f e t  avec un changement du fac iès : aux b iomicr i tes  packstone 
a t r ès  abondants Echinodermes (Madrépores au somnet), succede un fac iès dépourvu de ces or-  
ganismes e t  00 se manifestent de faibles influences planctoniques. La coupure n 'es t  sans 
doute pas aussi b ru ta le  que ne l e  f a i t  apparaftre l e  dessin mais correspond clairement à 
une var ia t ion  sensible du régime marin. 

La coupe de V i t i na  ( f ig .  46) p a r a l t  encore plus c l a i r e  : des faciès d'émersion, car- 
r i é s  par  des ~.icrocod.iwn, séparent 1 e Paléocène supérieur de 1 'Eocène i n f é r i e u r  ( I l e rd i en )  . 
En 1 'absence de ravinement constaté, on concluerai t à 1 'existence d'une simple émersion, 
sou1 ignée par un épisode pédogénétique. 

Isolés e t  peu nombreux, ces indices ne permettent de conclure qu'à 1 'existence de d i s -  
cont inu i tés mineures. 

- Contact Eocène inférieur-Eocène moyen 
La coupe de Pylos ( f i g .  38), relativement favorable à 1 'examen d é t a i l l é  en ra ison de 

1 'abondance des Alvéol ines permet de montrer que l a  p a r t i e  élevée de 1 ' Eocène i n f é r i e u r  
(Cuisien) n 'es t  pas ou peu représentée entre 1 ' I l e rd i en  e t  1'Eocène moyen, a lors  que des 
couches à Laggnophora indiquent des tendances émersives dans l e  f a i b l e  i n t e r v a l l e  non daté 
(5  m au plus). 

On trouve des raisons de penser qu'un phénomène comparable es t  t r a d u i t  au Klokova 
(f ig. 32) par l a  f a i b l e  épaisseur (30 m au p lus)  de l a  d i v i s i on  K 1 (Cuisien p.p.) ent re  
1 ' I l e rd i en  (120 m) e t  1 ' Eocène moyen (100 m). Un changement de régime es t  d ' a i l  leurs  mar- 
qué a l a  base de ce t t e  d i v i s i on  par l ' appa r i t i on  de fac iès traduisant une f o r t e  ag i t a t i on  
des eaux. 

A V i t ina  ( f i g .  46) corne au Mavrovouni ( f i g .  52), on a toutes raisons d'admettre l a  
présence du seul I l e rd i en  sous 1 'Eocène moyen. 

En concZusion, il para t t  ce r ta in  que des in te r rup t ions  de sédimentation se produisent 
s o i t  au cours de 1 ' Eocène infér ieur,  s o i t  à 1 a base de 1 ' Eocène moyen, qu i  ne peuvent ê t r e  
canfondues n i  avec ce1 l e  résu l tan t  de l a  phase intra-paléocène, n i  avec ce1 l e  qu i  se trouve 
tpaduite par 1 'épisode bauxitogène plus t a r d i f .  Pourtant l e  Cuisien a été daté en p lus ieurs  
po in ts  (Klokova, région du Khelmos e t  plus au S, dans l e  Taygète - Thiébaul t, 1973, p. 66). 
On a peine concevoir que ces diverses discont inui tés résu l ten t  d'une seule e t  mème "pha- 
seU ; on y v e r r a i t  p l u t ô t  l es  manifestations d'une i n s t a b i l i t e  maintenant acquise par  l a  
plate-forme, dont résu l te ra ien t  de locales réductions du taux de sédimentation, de locales 
h e r s i o n s  ou de locales érosions ; l e  d i s p o s i t i f  acquis à l a  f i n  du Paléocene n 'é tant  pas 
fondamental m e n t  modif ié. 

b) R k p a ~ t i t i o n  des f a d d s  

On ne note pas de sensibles modif fcat ions des tendances rapportées au cours du Paléo- 
cène "supérieur", aux incer t i tudes de datat ion près cependant. La p lus grande p a r t i e  de l d  
plate-forme (Trip01 i tza  en ent ier ,  massifs méridionaux de Gavrovo) continue de prgsenter 
des faciès nér i t iques à tendances &ersives marquées par fo is -  depourvus d' inf luences plant- 
toniques. Les fac ies  planctoniques demeurent t r es  probables (bien qu'en 1 'absence de data- 
t i o n  "posi t ive" assurée) au bord occidental des massifs de Grèce cont inentale (Gavrovo, Pre- 
ventza, Varassova ?) mais ne semblent pas manifestés au Skol is encore que l'absence de sé- 
diments d'dge éocène in fé r ieur  e t  moyen p.p. la i sse  supposer que ce t t e  région appartienne 
encore au domaine bord ier  de l a  plate-forme. De l a  même manière, 1 'absence -ou en t o u t  é t a t  
de cause 1 'extrêine rédirction- des sédiments a 1 'extrémité o r ien ta le  des affleurements (Der- 
venachia) 1 a i  sse supposer encore une certaine symétrie du d i spos i t i f ,  déja signal ee précé- 
demnent (Crétacé termi na1 ) . 



3) L 'EOCENE MOYEN 

L '  Eocène moyen e s t  (sauf  dans l e s  ra res  l i e u x  où l e  f l y s c h  repose directement sur  l e  
Crétacé) pa r tou t  représenté. On t rouve des sédiments de c e t  âge en c o n t i n u i t é  avec ceux des 
périodes précédentes, 1 orsqu ' i 1 s ex i s ten t ,  ou directement sur  1 e subst ra tun cré tacé (pa l  éo- 
cène i n f é r i e u r  éventuellement). Sa puissance v a r i e  de quelques d iza ines de an (Sko l i s )  à 
une centai  ne de m. 

Une émersion bauxitogène se p r o d u i t  au cours de c e t t e  période. On connaî t  l e s  bauxi tes 
dans l e  Domaine de Gavrovo (Klokova, Lapithos, Pylos), c m e  dans c e l u i  de T r i p o l i t z a  
(Eca i l  l e s  de Kaloussi-Alepochori ; Péloponnèse o r i e n t a l ,  non l o i n  du Mavrovouni d'Argos : 
Ta ta r i s ,  1964) mais tou jours  t r è s  localement. On ne peut  pas actuel lement s 'assurer  du par-  
f a i t  synchronisme de c e t t e  émersion, n i  même de son u n i c i t é .  

De d i f f uses  tendances à l 'émersion se mani festent  en ou t re  en d i ve rs  p o i n t s  du Tr ipo-  
l i t z a  (V i t i na ,  f i g .  46, Mavrovouni, f i g .  52) qu i  pou r ra ien t  ê t r e  l e  s igne d'une même évolu- 
t i on .  On a également noté, sur  l e  f l a n c  o r i e n t a l  du Massif  du Gavrovo (GFA 2 - f i g .  21) un 
épisode, marqué pa r  l e  développement de ~ i c r o c o d i u m ,  de même s i g n i f i c a t i o n ,  pour tant  i n t e r -  
ca lé  dans des sédiments franchement marins. 

Par a i  1 leurs ,  l e s  domaines bordiers,  sièges d'une sédimentat ion peu puissante -ou nul  - 
l e -  e t  planctonique ? (Massif du Gavrovo, en p a r t i e ,  Varassova, Skol i s )  depuis l e  Paléocè- 
ne, connaissent une t ransgression au cours de c e t t e  même période. 

Ces deux types d ' in format ions  ne sont  pas con t rad i c to i res  ; il p a r a i t  cependant d i f f i -  
c i l e  de d i s t i nguer  à l ' a i d e  d'arguments p o s i t i f s  s ' i l  s ' a g i t  des e f f e t s  d'une rép l i que  de 
1 a déformation d i f f é r e n t i e l  l e  de l a  p late- forme d u  Crétacé terminal  -Paléocène (exhaussement 
de l a  masse de l a  p late- forme e t  abaissement de ses marges) ou p lus  simplement de 1 ' inonda- 
t i o n  de cer ta ines  p a r t i e s  du d i s p o s i t i f  émergées depuis l e  Paléocène, à 1 'occasion de l a  
t ransgression pos té r ieu re  à 1 'épisode bauxi togène. La première hypothèse p a r a î t  1 a moins 
vraisemblable dans l a  mesure où 1 'on n'observe pas de nouvel l e  m ig ra t i on  des bordures. 

Répar t i t i on  des fac iès  

Comme précédemnent, l a  p lus  grande p a r t i e  des aff leurements correspond à des sédiments 
de type "plate-forme in terne"  , où même 1 es faunes d ' A l  véol ines  sont  rares,  ordinairement 
remplacées par  des fac iès  à Pénéroplidés e t  LituoneZZa ; l a  p a r t i e  supérieure des dépôts 
sera pour tant  p a r t o u t  franchement marine. 

Les fac iès  planctoniques sont 1 i m i t é s  au bord occidental  des af f leurements (Massif du 
Gavrovo, Préventza, Varassova) où 1 'épisode d'émersion n ' e s t  pas sensib le.  

Des m i l i eux  mix tes  se ra ien t  représentés par  l e s  affleurements du f l a n c  o r i e n t a l  du 
Massif  du Gavrovo ( f i g .  23 e t  60) où organismes benthoniques e t  planctoniques sont  associés. 

En conchs ion,  mettant  à p a r t  1 es phénomènes i ntra-pa l  éocènes, 1 ' Eocène moyen v o i t  se 
développer à l a  f o i s  1 'émersion l a  mieux carac tér isée e t  l a  p lus  général isée de l a  p l a t e -  
forme, comme l a  t ransgression l a  p lus  net te .  Le p l u s  sens ib le  r é s u l t a t  p a r a i t  ê t r e  1 lac- , 

croissement du domaine marin aux dépens des régions émergées depuis l e  Paléocène ; à l a  
f i n  de 1 ' Eocène moyen ne se mani festeront  p lus  nu l  l e  p a r t  l e s  "d i f f uses  tendances à 1 'émer- 
s ion" i d e n t i f i é e s  çà e t  l à  au cours de c e t t e  période. 

4) L ' EOCENE SUPERIEUR 

La l i m i t e  de 1 'Eocène moyen e t  de 1 ' Eocène supér ieur e s t  ordinairement d i f f i c i l e  à sa i -  
s i r ,  même s i  1 'on se f i x e  des c r i t è r e s  simples e t  re la t ivement  a r b i t r a i r e s  ( d i s p a r i t i o n  des 
AZveoZina e t  Orb i toZ i tes ,  a p p a r i t i o n  de ~ rzybowsk ia )  , dans l a  mesure où l a  t r a n s i t i o n  se 
p r o d u i t  dans des f a c i è s  homogènes : 1 ' Eocène supér ieur v o i t  l a  poursui  t e  e t  1 'accentuat ion 
de l a  t ransgression i n i t i é e  précédemnent. 

Pourtant un phénomène t r è s  nouveau va se produ i re  e t  propager ses conséquences d 'E en 
W de manière hétérochrone. Sa man i fes ta t i on  l a  p lus  spectacu la i re  correspond à 1 ' a p p a r i t i o n  
de p é l  i tes, ordinairement r i ches  en faunes p l  anctoniques , mais renfermant pa r fo i s  encore 
des organismes benthoniques. Leur a p p a r i t i o n  n ' e s t  cependant pas b r u t a l e  ; p a r t o u t  e l  l e s  



, ' 
sont precedees d'influences planctoni&es notablès au sanet  des CalCairis à orgin(- 
bmthoniques dominants, dont d'ailleurs l'association se modifie : ,aux NuAiinulites, MO- 
phragnines (dont le nanbre e t  la variété s'accrol t souvent) s'ajoutent de .nombreuses Algue9 
Mélob~siées, des Bryozoai res e t  parfois de petits Madrépores, precédement absents. 

'On doit distinguer deux domaines : l 

- Le Dumaine de Tripolitza 

L'apparition des pélites se produit ici clairement au cours de 1 'Eocene superieur 
(éventuel lement à la fin de 1 'Eocene moyen). El les peuvent se prCsenter en lentil les dans 
les calcaires (Vi tina, Mavrovouni) ou seulement surmonter les derniers calcaires, s'enri- 
chissant ensui te peu & peu en elëments quartzeux. 

L'existence 'de lentil les pél i tiques dans les calcaires corne de lentil les calcaires 
les pelites, c'est-&-dire la coexistence & un même moment et  en des lieux tres proches, 

ilieux relativenent différents correspondant à ces depdts (et l e  ranplacement sur une 
verticale de l ' u n  par l'autre) implique le nécessaire remaniement d 'un  facies dans 

autre, à la faveur de la moindre instabilite du fond ou simplement de celle des courants. 
'est ainsi que 1 'on observe fréquemnent des facies conglanératiques les associant etroi te- 
n t  dans les mhes niveaux. 

li tes est plus tardive (base de 1 'Oligocène) et se prodwit ordfnai- 
sans intercalations lenticulaires (a i'exception possible de la 

1 iano) encore que quelques recurrences cal cafres soient parfois i n -  
e des pelites. 

\ 

, k Ces modalités justifient la notion de "couches de passage", facies hét&ragCI.ne dan3 le 
L 2  ddtai'l, e t  hetgrochrone dans 1 'ensable, traduisant la continuite fondarnentàle de la sedi- 

"' .vzj mentation alors que l'environnemdnt geotectonique est en passe de se modifier pmfondénent, [. *jt avqnt 1 ' installation du Flysch. 
- -  . ., 

h 
= .,< - -2 -.) Sans doute, des anomalies pourront se produire ici ou la. Par exemple, Tataris * -  1964) - 

* i 

: quartz Qetritiques dans 1 'EocCne moyen ou su 4 r i a r  en Paloponnese ce 
i - . et' tekkas (1977) ont cite des élfhents de calcaires à GZobotnmaoba et  Dercourt (196 ) des 

P " 
a egalemmt noti le rainaniement de couches p us anciennes dans 

@ C i  . : (Mavrovouni) e t  l ' a i s t n c e    rai semblable dlCrosion à la limite 
i. pelites (OEC, fig, 23). On ne verra dans le premier groupe de 

, , " 'arriviée d'a516Rsnts Btrangers sur la plate-formè alors que sa 
' ' suit et. dans le  second groupe .la trace d'  une instabi 1 i ta5 de dB 
P l  - . I +  on a préçBd~ent  reconnu maintes traces. Ces ampl ications locales sont sans cannune nfu-  j:l: 

' ' j -  ' re avec la g6nQrali ta  de 1 'existence des cwches de passage au Flysch. 
" Y ?  

, ?  . . ..- , .,: - 8 . -  - 7  
r 4 .  ~j ' 5 '  

t .. *\, RR6prtttion des facies ... . . L e  . , - , : l  . - 1 . ,  
sa'+, * 

i 11 n'est par nCcessaire de dilrelopper ce point pilngue 1 'EocCne ~ " ~ i r l u r  " :. :C : " ' continuation des condi tiens installées a 1 EacBne moyen, jusqu'a 1 'apparitiq . ( 
.!: .-;, des couches de passage au Flysch. 
$. * 

LIEoçene superieur presente des facies neritiques dans la p *+ :. 

, :.I plate-forme, e t  traduit encore une contraction du domaine exondé 
warquer une certaine diminution des influences planctaniqucrs préceden . . 

. , demeure riche en plancton 13 oQ le  Pal&oc&ne supbrieur-Eoene infbri 
- ,  (pointe N du massif r& '6armvo ; OHC, fig. 23). 

,, ; ?'.. A ce propos soulignons que la prCSsence de silex demeure trhs e 
, '  

, - 1,e des affleurements. C'est seulement aux extrihités N e t  S des 
-,,; r ,quion a pu noter cette partiatlat*itd (pointe N du d s s i f  du Gavm 

- -  l l e d e A y i a M a r i a n i , a u S d e P y l o s , f i g .  36) .Cefai tn 'es tpassa  . .* trémités actuel 1 es des aff 1 eurements puissent correspondra aux te 
ne de Gavrovo. consne une ~ a r t i e  du liseré occidental du +@ne doma 



de l a  marge de l a  plate-forme. On ne connaît p lus  en e f f e t  d'aff leurements a t t r ibuables au 
Domaine de Gavrovo à 1 ' E  du Péloponnèse e t  l a  réappar i t ion de faciès identiques ne se pro- 
d u i t  vers l e  N qu'au delà de l a  f r o n t i è r e  albanaise, s o i t  à p lus de 100 lan de distance. Il 
s ' a g i r a i t  de 1 'un des rares arguments susceptibles de supporter 1 'hypothèse d'une d iscon t i -  
nu i té  ax ia le  de l a  plate-forme. 

II. - LES ETAPES DE L'EVOLUTION DE LA ZONE DE GAVROVO-TRIPOLITZA 

Nous ignorons l e s  condit ions p r im i t i ves  de l ' i n i t i a t i o n  de l a  plate-forme e t  du fonc- 
tionnement de l ' u n  des deux domaines avant l e  Jurassique terminal. Nous caractériserons 
son évo lu t ion depuis cet te  époque jusqu'à l a  f i n  de llEocène. L'analyse précédente montre 
qu' il fau t  d is t inguer  deux périodes séparées par l e  bouleversement in t ra-pa l  éoc6ne. 

A) DU JURASSIQUE TERMINAL AU PALEOCENE "INFERIEUR" 

Cette période es t  caractérisée par une r e l a t i v e  homogénéité des condit ions de sédimen- 
t a t i o n  sur 1 'ensemble de l a  plate-forme, où se développent des mi l i eux  str ictement n é r i t i -  
ques, dans un contexte subsident marqué. 

Ces caractér ist iques d'ensemble doivent cependant 6 t r e  nuancées selon l e s  époques e t  
en fonct ion de l a  d i s t i n c t i o n  de deux Domaines : 

- du Jurassique supérieur (p.p.) au Cénomanien-Turonien in fé r ieu r ,  l es  tendances 
à 1 'émersion paraissent plus marquées dans l e  Domaine externe (Gavrovo) que dans l e  Domaine 
in te rne  (T r ipo l i t za ) .  Une subsidence d i f f é r e n t i e l l e  détermine l e  dépôt de sédiments sous 
des puissances approximativement doubles dans 1 e premier que dans l e  second. Le Cénomanien- 
Turonien i n f é r i eu r  de Gavrovo témoigne d'un épisode de f o r t es  tendances émersives dont l e  
T r ipo l  i tza ne por te  pas l a  t race  ; 

- au cours du Turonien-Sénonien p. p., une homogénéisation de 1 'environnement, à 
laque l le  ne coïncide que plus tardivement (après l a  zone Cs B 3) une homogénéisation de l a  
subsi dence ; 

- au Campanien-Maastrichtien-Pal éocène in fér ieur ,  l es  d i f fé renc ia t ions  précéden- 
tes, déjà estompées, disparaissent a lo rs  que s ' i n i t i e  un nouveau mouvement t r a d u i t  par  un 
rétrécissement du domaine né r i t i que  proprement d i t ,  soumis à une évo lu t ion de type régres- 
s i f  e t  l a  migrat ion vers l ' i n t é r i e u r  de l a  plate-forme des faciès de bordure, jusque l à  
cantonnés à 1 'ex tér ieur  des affleurements connus. Ce mouvement trouve sa conclusion au 
cours du Paléocène, lorsque disparaissent les  fo r tes  tendances émersives au sein de l a  p la -  
te-forme e t  que l es  inf luences du la rge  se développent à ses bordures ; un nouvel "ordre 
des choses" est  inauguré, qu'on verra se maintenir  pendant l a  période suivante. 

On peut tenter  d'approcher l a  mesure des vitesses de subsidence de l a  plate-forme par 
l e  b i a i s  du "taux de sédiments" accumulés pendant ces périodes, é tant  entendu que s i  des 
phénomenes de compaction ont modi f ié  l 'épa isseur  o r i g i na l e  des sédiments, l e s  r ésu l t a t s  de- 
meurent comparables entre eux dans l a  mesure où les  domaines considérés sont de même s ign i -  
f i c a t i o n  : 

- pour l e  Crétacé i n f é r i e u r  (35 MA), l a  puissance des sédiments mesurée dans l e  
Domaine de Gavrovo ( 1  000 m au Kanala) correspondrait à un taux d'environ 30 m/MA ; l a  puis- 
sance vraisemblable des sédiments (500 m ?) dans l e  Domaine de T r i p o l i t z a  correspondrait à 
un taux proche de 15 m/MA ; 

- pour l e  Crétacé supérieur (35 MA), l e  taux approcherait 45 m/MA pour l e  Domai- 
ne de Gavrovo (Cs B 1 à 3 au Varassova : 230 m ; Cs B 4 à 7 au Klokova = 1 500 m) e t  ne se- 
r a i t  pas éloigné de 22 m/MA en Tr ipo l  i t z a  (Cs B 1-2 à V i t i n a  = 150 m ; Cs B 3 à 7 au Mavro- 
vouni = 600 m). 

La subsidence s e r a i t  donc, en moyenne, toujours sensiblement double en Gavrovo qu'en 
Tr ipo l  i t za ,  e t  un accroissement de ce l l e - c i  s e r a i t  notable dans chaque Domaine ent re  l e  
Crétacé i n f é r i eu r  e t  l e  Crétacé supérieur. 11 apparaît t r è s  vraisemblable ( v o i r  f i g .  58 e t  
59) qu'une homogénéisation de l a  subsidence es t  acquise pour 1 'essent ie l  des 2 Domaines a 
p a r t i r  de l a  zone Cs B 6 (Campanien ?) au moins, a lors  qu'au cont ra i re  les  régions margina- 
l e s  perdraient leurs  capacités de subsidence (Skol i s  e t  Dervenachia, f i g .  59). 
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Les sedimnts carael3Erf sant cette période--se comportent global eazent t 

- sur la plus grande partie de la plate-forme coiisie un ensemble concordant et  
, continuateur en apparence des tendantes précédentes ; - sur les bords de la plate-forme coirme un ensemble discordant, peu 8 peu trans- 

gressif sur le substratm pi.ecëdanrsent déformé par la  phase intra-palhcéne. 
Les vicissitudes diverses (bersions mu1 tiples mais local isns)  de la s6dimentation ' ' ' , 

- traduisent cependant une instabilite nouvellement acquise. 

Une importante émersion se produit au cours de 1 'Eodne moyen, traduite en divers 
liwx par la formation de bauxites. On a supposé (fig.  60) qu'il s'agissait de l'émersion 
inajlstrlre de 1 'ensemble de la zone, dont la manifestation bauxitogéne pouv~it etre corré.18e 
ii toutes les émersions discernaes au sein des sédiments d'bge éocêne moyen ou situées en- 
tre des sédiments d'iage h é n e  moyen et un substratum constitué par 1 'Eméne inférieur , 

(Ilerdien) ou le Paléocéne. Dans cette optique, les effets de cette émersion auralent tene 
dance 3 masquer localaient des ûuersions plus. anciennes, dont on a par ailleurs la peuve 
ici ai lh (entre le PaléocBne superieur et 1 ' Ilerdien 8 Vitina, entre 1 'Ilerdien et 1 'GOG&- 
ne moyen & Pylos). Des options fort diffarentes pourraient sans doute atre développ@@s ; 
celle-ci n'apparalt que canne la plus vraisemblable en 1 'état des connaissances. 

. . 

- 'Qiloi qu ' i l  en soit du detail de 1 'interprtltation des anoipal4as intra-hcénes, I 'QPW- - <  

nisation de la plate-forme acquise au cours du Paléocéne ne paratt pas azodifi&- ; on peut ,: 

toujours distinguer : , 

- un danai ne central, siége d'une sédimentation néri tique ; - des regions bordiéres, siiiges d'une sedimentation planctonique et/ou tW r4- 
I 

d u i t s  en. puissance. 
? 

Sans doute pourrai t-on distinguer une première periode (Paléocéne superieur 8 Eoce 
d l  instabi 1 i t é  prononcée, d'une seconde période (Eocène moyen p. p. -Eocene su 

' rieur p.p. ,dont le calme relatif apparent pourrait cependant n'itre que 1 'effet de 1 'i 
_ . dation géntiralisée de la plate-forme 8 cette époque, masquant de petites perturbatians 

. cédenrnent plus sensibles. 11 en résultera une quasi-parfaite hoaog&néisatîon des facies 
.l& f i n  de lrEocéne moyen et au début de 1 'Eocene supérieur, avant que ne viennent, d'ab 

' , 1 ' E (au cours de 1 ' Eocène supérieur) puis 8 1 ' W (près de 1 a 1 imite Eocene-O1 igocéna) . 
jouter aux calcaires les pél ites, sédiments précurseurs du Flysch. On traitera rk; cette 
partie de t'histoire de la  plate-forme par l a  suite (p. 231). 

Les "taux de s€dimentsn sont difficiles 8 évaluer pr6cfsGment au cours de cette perio- - , 

de relativaasent courte (19 MA ; on exclue évidement le Paléocane dont la 1 imite inférieu- , "; 





III. - CONCLUSIONS 

A )  SUR L'IMPORTANCE DE LA PHASE INTRA-PALEOCENE: 

I n i t i é e  dès l e  Crétacé supér ieur par  une première modi f ica t ion  de 1 ' o rgan isa t i on  d'en- 
semble, l a  phase intra-paléocène correspond à l a  mani fes ta t ion  paroxysmale d 'un phénomène 
important, à l a  s u i t e  duquel l a  plate-forme aura changé de s i g n i f i c a t i o n .  De nouveaux mou- 
vements l ' a f f e c t e r o n t ,  c lmuleront  éventuellement l eu rs  e f f e t s ,  mais ne dépasseront jamais 
en importance e t  en général i t é  l e  bouleversement i ntra-pal  éocène ; 1 ' organ isa t ion  r é s u l  tan- 
t e  ne sera p lus  modi f iée,  avant que n ' i n t e r v i e n n e  l e  raz  de marée de l a  tectogenèse p r i n c i  - 
pale. 

11 e s t  temps sans doute d'évoquer l e s  vraisemblables conséquences "extér ieures '  de 
c e t t e  phase. Il . s ' a g i t  de l ' a p p o r t  massif de breches carbonatées constaté dans l e s  zones 
isopiques adjacentes (zone Ionienne e t  zone du Pinde-Olonos) dont l e  maximum e s t  a t t e i n t  
au Campanien-Maastrichtien-Pal éocène, e t  de 1 a discordance notée dans l e  massi f  du Tymphé 
du Paléocene sur l e  "Sénonien supérieur" (IGRS-IFP, 1966, p. 92). On a tou tes  ra isons de 
l e s  l i e r ,  par  l eu rs  l o c a l i s a t i o n s  e t  pa r  l a  coïncidence des dates, aux v i c i ss i t udes  du 
fonctionnement de l a  plate-forme. 

Mais ces conséquences pourront  p a r a î t r e  mineures au regard  des mod i f i ca t i ons  consta- 
tées sur l a  p late- forme mêne. On peut t e n t e r  de d i s t i nguer  t r o i s  types d 'e f fe t s ,  classés 
par  rappor t  à l a  man i fes ta t i on  l a  p lus  ponctuel l e  : 

- précurseurs (au cours du Crétacé terminal ,  ou au moins sensib les à c e t t e  époque 
dans 1 es a f  f 1 eurements accessibles) ; mig ra t i on  des marges vers 1 ' i n t é r i e u r  de 1 a p l a t e -  
forme ; - paroxysmaux (au cours du Pal éocène) ; mouvements général i sés , p a r t i  cu l  ièrement 
prononcés à son (ses ?) rebord(s) ; - postér ieurs  (au cours de 1 'Eocène) ; i n s t a b i  1 i tés  général isées, pe r te  des capa- 
c i  t és  de subsidence précédemnent acquises. 

Les premiers pour ra ient  ê t r e  rapportés au simple e f f e t  de l a  surcharge sédimentaire, 
provoquant des bombements bord iers  ( v o i r  Boi 1 l o t ,  1979, p. 34). Les su ivants  co ïnc ident  
t rop  précisément avec un t r a i t  majeur de 1 ' h i s t o i r e  de 1 'ensemble des "plates-formes ad r ia -  
tico-égéennes" ( v o i r  annexe C) pour qu 'on puisse l e s  r é d u i r e  à des phénomènes locaux . I l s  
sont vraisemblablement l i é s  au mouvement r e l a t i f  de l ' A f r i q u e  pa r  rappor t  à l 'Europe, dont 
l a  p o l a r i t é  change au Crétacé terminal  (Bi ju-Duval e t  c o l l . ,  1977). On devra donc p r i v i l é -  
g i e r  dans 1 ' i n t e r p r é t a t i o n  l e  phénomène d'ensemble. 

Dans ces condi t ions,  l e  carac tère  progressi f  des mouvements envisagés e t  de tou tes  
façons l e s  f a i b l e s  ou t r è s  fa ib les  d i scon t inu i tés  sédimentaires qu i  en r é s u l t e n t  n '  i n v i t e n t  
pas à l e u r  rechercher une s i g n i f i c a t i o n  franchement tectonique mais à y v o i r  l a  conséquence 
de mouvements d 'o rd re  p l u t ô t  épiorogéni que, qu i  s ' accorderaient  avec 1 es modi f icat ions des 
capacités de subsidence de l a  plate-forme. 11 y a donc peu de chances que des mouvements 
tangen t ie l s  l u i  s o i e n t  l i é s ,  a l o r s  qu'un d i s p o s i t i f  cons t i t ué  de hors ts  e t  de grabens - 1 i -  
mi t é  aux régions bordières-  para1 t p l  us probable. 

Fig. 61. - Schdmatisation des principaux stades de l 'évolution de la plate-fome de Gavrovo- 
Tripo Zitza. 

Commentaire des 8 stades dans l e  t m t e .  On i l l u s t r e  une théorie selon Zaquelle l e s  Do- 
maines de Gavrovo e t  de Tripolitza se distingueraient au marnent de la diffdrencùztion de 
la zone Ionienne (stade 3), certains blocs marginaux faiblement effondrds à l 'origine de- 
meurant l e  sidge d'une sédimentation néritique assez rapide par la sui te  pour ccnrpenser 
la  subsidence. On a &is à partir du stade 5 une sgmétrie des domaines bordiers de l a  
plate-forme ; la  symétrie disparaft  au stade 8, lorsque Za sédimentation pdZitique puis 
arénacée gagne la partie orientale de la  plate-fonne. 
Légende - a : roches ef fusives ; b : dvaporites ; c : calcaires ndritiques ; d : é d w c e s  
récifaux (1 : barmdre, 2 : patch-reefs) ; e : calcaires pdlagiques ; f : pélites e t  gpds ; 
: érosion e t  apports héchiques ; h : Amnonites ; i : Calpionelles ; j : Globotruncana ; 

k : Orbito.Cdidés ; 2 : Rkpydionininds ; m : plancton patéocdne e t  éocène ; n : benthos 
paléocdne e t  docdne. 



C'est ce que t r a d u i t  1 a f i g u r e  61, où 1 'on tente de récapi tu1 e r  1 es p l  us importants 
stades de 1 'évo lu t ion de l a  plate-forme e t  de ses marges. 

- Le stade 1 (Trias moyen) suppose l'existence d'une plate-fome continue, com- 
prenant les Domaines de Tripolitza et de Gavrovo et la future zone Ionienne. Une rransi- 
tion orientale (Unité du Megdhovas -voir Quatrième Partie) au bassin du Pinde-Olonos est 
marquée par des épanchements de roches effusives, sur lesquelles un Ammonitico-Rosso se 
dépose (à partir de 1' Anisien) . 

- Le stade 2 (Norien) est une réplique du précédent ; la sédimentation pélagique 
est installée dans le bassin du Pinde-Olonos. 

- Le stade 3 (Lias moyen) est marqué par la différenciation de la zone ~onienne, 
liée à une nouvelle phase de distension. On admet que quelques blocs marginaux faiblement 
enfoncés, restés dans le domaine néritique, déterminent l'emplacement du Domaine de Gavro- 
vo. La plate-forme a connu une phase d'expansion à son bord oriental dès la base du Lias 
(Unité du Megdhovas) . - Le stade 4 (Jurassique terminal) marque la fin d'une période mal connue : on 
a supposé un comportement passé (au Dogger+alm) du Domaine de Gavrovo identique à son com- 
portement ultérieur, en l'absence de témoignage direct mais en raison de l'hypothèse qui 
vient d'être formulée sur son mode de différenciation. 

- Le stade 5 (Sénonien supérieur) correspond au moment où conditions de sédimen- 
tation et subsidence sont homogénéisées sur l'ensemble de la plate-forme. 

- Le stade 6 (Maastrichtien) voit la migration de la barrière récifale vers l'axe 
de la plate-forme et l'apparition de faciès de plate-forme externe au bord occidental. Aux 
deux bords, les capacités de subsidence ont subi une sensible décroissance, qui n'est pas 
manifestée dans les régions centrales. Le mécanisme du phénomène reste inconnu : on a sup- 
posé qu'il s'agissait d'une première manifestation marginale des tendances du stade suivant 
et l'on a admis qu'elle se développe symétriquement aux deux bords. 

- Le stade 7 (Paléocène) exprime un possible état à l'issue de la phase paléocène 
et la répartition des organismes susceptibles de se développer sur la plate-forme ; la plus 
grande partie de celle-ci reste indemne de déformations importantes, mais des soulèvements 
marginaux induisent des basculements, des érosions, des discordances et la différenciation 
de compartiments qui pourront n'être inhumés que tardivement (à l'oligocène par exemple). - Le stade 8 (Eocène supérieur) traduit une dissymétrie nouvelle. La plate-forme 
a.connu une subsidence faible dans son ensemble, quasiment nulle en ses bordures ; la sub- 
sidence s'accentue dans les régions orientales, gagnées d'abord par les organismes planc- 
toniques, puis par des pélites, enfin par le Flysch alors que les régions occidentales res- 
tent le siège, jusqu'à la fin de 1'Eocène supérieur, d'une sédimentation néritique. 

B )  SUR UN BILAN DES DIFFERENCIATIONS AU SEIN DE LA PLATE-FORME 

Certainement ne connaf t -on qu 'une pa r t i e  ( importante ?) des super f ic ies  occupees par 
l es  masses carbonatées témoignant de 1 'ancienne plate-forme e t  doi t -on ê t r e  f o r t  prudent 
au moment des général isations. Pourtant, pour ce qui  correspond aux affleurements actuels, 
l a  p o s s i b i l i t é  de d is t inguer  l es  deux Domaines apparaît clairement : 

- Au cours de l a  période antér ieure à l a  phase intra-pa'léocène, ce sont l es  capa- 
c i t é s  de subsidence (plus f o r t e s  -probablement doubles- dans l e  Domaine de Gavrovo que dans 
ce lu i  de T r ipo l  i tza)  e t  l a  s i g n i f i c a t i o n  des sédiments (témoignant d'émersions p lus fréquen- 
tes en Gavrovo qu'en T r i po l i t za )  qu i  l e s  d is t inguent  jusqu'au cours du Turonien-Sénonien 
p.p., l e s  condit ions de sédimentations é tant  plus précocément homogénéiSées que l a  subsi- 
dence. 

Le Cénomanien-Turonien i n f é r i e u r  (zones Cs B 1 e t  2) ,  o f f r e  dans ces condi t ions l e  
c r i t è r e  l e  plus caractér ist ique, les  sédiments du Dunaine de Gavrovo étant  t r ès  r iches en 
fac ies d'émersion e t  puissants, ceux du Danai ne de Tr ipo l  i tza  é tan t  ordinairement subtidaux 
e t  moins puissants à ce t te  époque. 

On remarquera en out re  qu'une d i f férence de t e i n t e  ex is te  ordinairement entre 1 es sé- 
diments des deux Domaines, ceux de Gavrovo étant  habi tue1 lement t r ès  c l a i r s  e t  ceux de T r i -  
p o l i  t za  plus sombres. Cette différence, qui  pouvait ê t r e  tenue pour peu s i g n i f i c a t i v e  t a n t  
qu'on ne l a  1 i a i  t à aucun phénomène connu, peut devenir un c r i t è r e  u t i  1 isab le  dans l a  mesu- 
r e  où 1 'on constate q u ' e l l e  es t  1 i ée  au fac iès in t ime des carbonates. Ainsi  Shinn e t  col1 . 
(1969) s igna len t - i l s  aux. Bahamas que l e s  sédiments subtidaux sont ordinairement sombres 



( e t  sentent l 'anhydr ide sulfureux) a lo rs  que ceux qu i  se forment au-dessus du niveau normal 
des marées basses sont c la i r s .  L'argument d o i t  certainement ê t r e  manié avec prudence mais 
s'applique à nos sédiments : l e s  sédiments de l a  période Jurassique supérieur à Cénomanien 
du Domaine de Gavrovo sont notablement plus c l a i r s  que ceux de T r i po l i t za . ;  l e s  sédiments 
du Turonien-Sénonien p.p. sont sombres, dans les  deux Domaines ; l e s  sédiments du Campa- 
nien ? - Maastrichtien-Paléocène i n f é r i e u r  sont c l a i r s  dans 1 'ensemble. 

- Au cours de l a  période postér ieure à l a  phase intra-paléocène, 1 'hétérochronie 
de l ' i n s t a l l a t i o n  des fac iès pé l i t i ques  annonciateurs du Flysch e s t  b ien marquée en t re  l e s  
deux Domaines : l e s  p é l i t e s  apparaissent au cours de 1 'Eocène supérieur (zone à Gr. cerroa- 
zutensis S. 1 .) en Tr ipo l  i t z a  e t  près de l a  1 im i t e  Eocène supérieur-01 igocène en Gavrovo 
(postérieurement à l a  zone à Gr. cerroazutemis S. 1 .). 

Les deux types de c r i tè res ,  r e l a t i f s  à deux périodes d is t inc tes  séparées par 1 ' homogé- 
né isat ion f ini-cpétacée e t  l a  phase intra-paléocène, r isquent  f o r t  de ne pas correspondre 
à des a i res (paléo) géographiques superposées : r i e n  ne permet de supposer que l ' a i r e  céno- 
manienne des fac iès d'émersion a i t  pu avo i r  l a  moindre l i m i t e  conune avec 1 ' a i r e  f ini-éo- 
cène des dépôts ca lca i res dépourvus d ' i n te rca la t ions  pé l i t i ques  avant l a  base de 1 'Oligocè- 
ne. 

11 res te  pourtant que l e s  deux Domaines correspondent à des régions d 'af f leurement où 
l es  c r i t è res  de d i f f é renc ia t i on  se superposent deux à deux e t  admettent une même commune 
l im i te .  Il conviendra de rechercher l es  raisons tectoniques de ce t t e  coïncidence. 

C) SUR LA SIGNIFICATION DE LA NOMENCLATURE BINOMINALE DE LA ZONE 

Le terme "Zone de Gavrovo-Trip01 i tza" i n t r o d u i t  par  Dercourt (1964) constata i t ,  après 
qu 'e l  l e  a i t  é té  longtemps pressentie, 1 'analogie d'ensemble des formations de Gavrovo (Grè- 
ce cont inentale de 1'W e t  Péloponnèse occidental)  e t  de T r i p o l i t z a  (Péloponnèse médian e t  
or ienta l ) .  

L'expression, répondant au soucis de préserver des termes classiques, parfaitement 
j u s t i f i é e  pour caractér iser  1 'ensemble de 1 a plate-forme carbonatée, se révè le  t r ès  heureu- 
se dans l a  mesure où e l l e  permet l 'emplo i  de l ' u n  des deux termes composants en fonct ion 
des dé ta i l s  de l ' é vo lu t i on  t rah ie  par les  sédiments, selon des c r i t è r e s  qu i  viennent d ' e t r e  
é tab l is .  On se trouve a ins i  fondé à d is t inguer  au sein de l a  "zone de Gavrovo-Trip01 i tza" 
e n t i t é  fondamentale mais théorique puisqu 'on n 'en connal t que des part ies,  des "Domaines" 
(OU "SOUS-zones" s i  1 'on veut, encore que l e  terme en p r inc ipe  p lus vague de "domaine" s o i t  
probabl m e n t  mieux adapté à indiquer des d i s t i nc t i ons  peu tranchées) d i f fé renc iés  sur des 
c r i t è res  p l  us pragmatiques : 

- l e  Domaine de Gavrovo correspond aux affleurements où se superposent l a  (paléo) 
région de l a  f o r t e  subsidence au cours du Crétacé inférieur-Cénomanien,où l e s  fac iès d'é- 
mersion dominent t r ès  largement au cours du Cénomanien-Turonien i n f é r i e u r  e t  l a  (paléo) ré-  
gion où l es  p é l i t e s  de l a  base du ,Flysch ne s ' i n s t a l l e n t  qu'à l a  base de 1 'Oligocène (pos- 
térieurement à l a  biozone à Gr. cerroazutensis s.1.) ; - l e  Domaine de Tr ipo l  i t z a  correspond aux affleurements où se superposent l a  (pa-. 
léo)  région des f a i b l es  subsidences au cours du Crétacé inférieur-Cenomanien, où l e s  fac iès 
subtidaux dominent au cours du Cénomanien-Turonien i n f é r i e u r  e t  l a  (paléo) région où l e s  
p é l i t e s  de l a  base du Flysch s ' i n s t a l l e n t  au cours de 1 'Eocène (moyen ?) supérieur (au cours 
de -ou antérieurement à- l a  biozone à Gr. cerroazutenais S. 1 .) . 

11 res te  que 1 'on peut supposer 1 'existence d'un "Domaine intermédiaire" où un " c r l t è -  
r e  Gavrovo" d'une époque pou r ra i t  correspondre au " c r i t è r e  T r ipo l  i tza" de 1 'autre, comne 
ce1 1 e deMDomaines marginaux" où 1 es faciès de bar r iè re  seraient discernabl es avant l e  Campa- 
nien-Maastrichtien à 1'lJ du Gavrovo ("Gavrovo externe"), où des phénomènes marginaux se- 
r a i e n t  i d e n t i f i k s  à l 'E du Tr ipo l  i tza  ( "T r ipo l  i t z a  interne") ,  toutes p o s s i b i l i t é s  réservées 
sur l a  f i gu re  61. 







C ' e s t  dans ce domaine, mais apparemnent sans l o c a l  i s a t i o n  préc ise  que se développent 
de p e t i t s  é d i f i c e s  cons t ru i t s  i so lés ,  l e s  "patch reef".  

b)  Les "peZZeted Zime m d s n  sont l oca l i sées  dans l e s  régions l e s  p lus  a b r i -  
tées (cô té  sous l e  vent  dlAndros), où l"hydrodynamisme e s t  f a i b l e ,  l e s  s a l i n i  tés  e t  tempé- 
ra tu res  p l  us élevées que l a  normale. Les organismes (Mol 1 usques, Foraminifères) sont  d'a- 
bondance var iable,  en fonc t i on  des cond i t ions  locales,  mais peuvent cons t i t ue r  10 % des 
sédiments ; 1 'abondance des p e l l e t s  p a r a i t  i c i  carac tér is t ique.  

cl  Les " t idal  ats" se développent dans l a  rég ion  l a  p l  us abr i tée ,  l e  long 
de l a  côte occidenta e - - T m +  n ros. Sans e n t r e r  dans l e  d é t a i l ,  q u i  dépasserai t  en p r é c i s i o n  
c e l u i  de l ' ana lyse  de nos sédiments, on notera l e s  d i s t i n c t i o n s  suivantes : 

Fig. 62. - Bathymétrie e t  a ires  de sédimentation du Great Bahama Bank, adapkées e t  schéma- 
t i s ée s  d'après Ginsburg e t  James (1974)  e t  Gebelein ' 29771.  

Légende - 1 : r é c i f s  ; 2 : t erres  émergées ; 3 : t i da l - f l a t s  ; 4 : "pellreted Zime muds" ; 
5 : "pelletoiTdal sands" ; 6 : "ool i th ic  shoal" ; 7 : "skeletaZ scznds around patch-reefs 
and Coral Knobs" ; 8 : "skeZetaZ sands". La bathymétrie e s t  donvbe en mètres. 



- une aire subtidale très peu profonde, mais eventue1,leneiit tres large (s'éten- 
dant jusqu'8 15 ou 30 km de la c6te) est le siège de sedittentation de hues à pellets, 
souvent perforées, 00 abdent  les C e d t W e  et les Forainini feres (PienempZEdasi MZioZi- 
dm). On n'y note pas de laininations ; - une aire intertidale, t e s  variable dans le detail, oCi se %osent encore des 
boues à pellets, peuplée encore dans sa partie inferieure d'organisiaes marins -(6ast€ropo- 
des, P ~ m p Z i ~  . La partie supérieure pr€sente des sédiments lamine. Shinn et coll. 1 (1969) insistent ci sur la couleur cl aire des sddime~ts, par opposition 8 1 'aspect plus 
sombre de ceux de l'aire subtidale proche 00 rè .nt des conditions *ductrices ; ? - une aire supratidale, 8 la base de aquelle se àéveloppe une mince croûte do- 
lomitique et oil les sediments (constitués de particules apportées par les teinpetes depuis 
les fonds avoisinants) présentent des cavit(os de type "birdeye" ou "Femstra". 

I ) AES DEPRFSSIO111S ZAU'ERiVES A LA PLATE-FORME 

Les depressions (Tongue of the Ocean, Exma Sound) comme les fonds ocdaniques orien- 
aux voient le dëpllt de boues pélagiques alternant avec des couches formées de mt6riaux 

carbonat€s provenant des plateaux. 
) I  

B )  !lEWATIVE DE C O ~ ~ S O B  DES SEDIUEATS DE GAVROVO-!l'RIWLJTZA A CEUX W "WDELl??' . 
La difficulte essentielle d'une coiiparaison provient dvidennnent de l'opposition entre 

1h caractW instantan6 des donndes fournies par le niodile, et  le type d'etwle entrepris, 
susceptible de ne fournir que des données ponctuelles en une succession d'instants. On ten- 
ter8 cependant de replacer ces données ponctuelles dans le contexte du modele, sans oublier 
u '  i l  ne s'agit que d'un premier pas, susceptible d'inciter -maintenant que le cadre stra- 

est établi- à des recherches "horizontales". On distinguera six periodes dont 
sente des caracteres particuliers. 

; " , ' ; - 
. l  ,.I,,~JUL:F .+ .*,( Ce que nous connaissons du b i n e  de Gavrovo (unique coupe du Kanala) semble carsctOI 
f :@""rfser les fluctuations d'un milieu (margino-littoral) oO se reiiplacent, selon une changean- 
, !  3 2  t e  pdriodicité, un domaine de "boues 8 pellets" subtidales et un domine de "tidal flats", 
' " 5  00 les & e s  sddiaents -parfois plus sableux- sont soumis & de fr4quentes aaRrsions. ' A :-4i5 u 4 i r v  

passêes a oolites ne sont pas sans évoquer la proximité des "mlite sha1" 
, doit distinguer sans -te celles de certains niveaux du Jurassique -ternid- 

cé basal , fonnGes e t  ddposQtes en eaux calmes (voir ûernier et F l e y ~ y ,  1980) , qut bhL 
mignent da condltîons tres particuli~res, apparenant Ctrang&res au milieu bahamien hg- - ;-,:, 

c. : tuel, mis dont D'Argenio et  coll. (1975) ont signale de três prClcis eguivalents .dan+ les '. . v L r n  - a n ,  sedf~l(antCs vraismbl ablunent de &me Bge des Bahamas. . ;a: 
.. II , Par ail leurs, on aura not4 -mis a part quelques cas douteux- 1 'absence de facWs "gra- 
2&;! pestoW et 1 'absence de migna* à aucun moment, des tles et/ou des barrieres r#lcifqles 
4i;,O~rri&re lequel les les milieux rep&sentes devaient 6th abrites. , ? C--" 

3 .  

. Les facias du Danrine de Tripolitoa UBiOignant de copditims tubtidales qu4 
7.. A i 

;%-4 correspondm plus ordinairèirent au domaine des boues carbonaths ii pellets, bien qW 
r-t . ,+ , 

:. ri;. passées ml itiques n ' a  soient pas Jsentes. Les faibles variations du milieu ar~aient Ici 
' ' -  moins discernables an raison de l'ilpaisswr plus forte de la lanie d'eau. ;, . - 7  
, .c - .: - . ,- > . ,>. On d o i t  donc cmclwm unrr grande stabilité d'ensemble de la pendant .,': b t t s  période ; la causa des fluctuations de &tail serait & rechercher soit dans des viir 

":;f - 
b . -Cm riattons eustatiques, .soit dans une toute relative irrégularitg Be la srrbridenee, 
. . J ' ,  ? ,g4 me& 

- * " ,  . 
, e h u  .r?! 3.;: 21 LB c . ' E ~ ~ ~ l 9 ~  - 
.$~,-'J: ?L ;'f;::,5\t .. -* 

:,,.;hi L& sUimedts de cette p6rlode. reconws en quatre l&al ltds, pr€sen&t der ~ a r i t t b  . 
'L . ras t e s  constants qui témoignent d'une grande homogdneit6 de 1 'ensemble du Domaine de Ga; . y f -  vrava. Les facies d'émersion conduisent par leur Fréquence B 6voquer les tidal-flats bah&- 
.. miens. - 



Les sédiments du Domaine de T r i p o l i t z a  évoquent p l u tb t ,  comne précédemment, l a  région 
abr i tée  subtidale, siège de l a  sédimentation des boues à pe l l e t s .  

3) LE TURONIEN-SENONIEN p. p. 

L'ensemble des sédiments des deux Domaines correspondrait au domaine a b r i t é  subt idal ,  
siège du dépôt des sables à p e l l e t s  e t  des boues carbonatées à pe l l e t s .  

Les rares passées de fac iès d'émersion rappel l e n t  l a  jux tapos i t ion dans 1 'espace des 
d ivers  types de mi l i eux  qui peuvent localement se remplacer au gré des f luc tua t ions  des 
condit ions d'ensemble ; ce1 les-c i  demeurent cependant t r ès  fa ib les  dans 1 a mesure où 1 'on 
constate l'absence de toute passée o o l i t i q u e  ou de t ou t  aut re  faciès bordier. 

Les fréquentes (sur tout  à p a r t i r  de l a  zone Cs B 4) "passées à Rudistes" ne corres- 
pondent apparemnent jamais à de grands éd i f i ces  massifs, mais p l u t ô t  à des biostromes 
("masse rocheuse const ru i te  par des organismes, dont l a  dimension ve r t i ca l e  e s t  beaucoup 
p lus  p e t i t e  que l es  dimensions horizontales", Lucas e t  coll., 1976, p. 474, d'après Cu- 
mings) évoquant des "patch-reef" i n s t a l  l és à l a  faveur de pe t i t es  accumulations loca les 
formant r e l i e f  sur l e  fond. S i  l a  comparaison peut pa ra î t r e  toute formel le  en ra ison de l a  
nature des organismes constructeurs, on notera que l a  caractér isat ion suivante " l es  cons- 
t ruc t ions  à f o r t e  densi té de Rudistes s'observent dans l es  port ions in ternes des p la tes-  
formes calcaires, l i é e s  à des condi t ions de m i l i eu  pa r t i cu l i è res  : basse énergie, sédimen- 
t a t i o n  ca lca i re  vaseuse, ..., confinement" (Ph i l i p  e t  co l l . ,  1978) n ' e s t  pas de nature à 
l a  démentir. 

La plus grande p a r t i e  de l a  plate-forme es t  envahie par  une sédimentation homogène, 
où l e s  fac iès d'émersion dominent largement, permettant d'évoquer l e  développement sur 
t o u t  1 'ensemble des condi t ions de type " t i da l - f l a t s ' .  On peut percevoir, pour l a  première 
f o i s  dans 1 ' h i s t o i r e  de l a  plate-forme, l e  témoignage de 1 'existence d'  ? les  permanentes 
susceptibles de permettre l a  d i f f é renc ia t i on  de mi l ieuxde salures t r è s  anormales (Charo- 
phytes) e t  l e  développement de phénomènes pédogénétiques (Microcodiwn) . 

. Par a i l l eu rs ,  au même moment, apparaissent au bord occidental actuel  des affleurements, 
des faciès t rès  d i f fé renc iés  ("niveau à Orbi to ides")  où l es  débris de Madrépores e t  l e s  
organismes planctoniques signalent l a  prox imi té  d'un domaine tou t  à f a i t  marginal de l a  
plate-forme, proche d'une barr ière.  On peut hés i te r  entre des mi l ieux de lagon d 'a r r iè re -  
r é c i f  où en pr inc ipe ne pénètre pas (ou peu ?) l e  plancton e t  un domaine d'avant-récif,  
qui  n 'ex is te  pratiquement pas aux Bahamas, puisque l es  r é c i f s  sont loca l i sés  à l a  rupture 
de pente dminant  immédiatement de puissantes fa la i ses  sous-marines. Vers 1 'Est, l a  seule 
pénétrat ion d'éléments planctoniques, en 1 'absence de débr is d'organismes constructeurs, 
i nd iquera i t  1 ' absence de barr ière.  

Aux incer t i tudes de dé ta i l  près, ces t r a i t s  évoquent assez nettement encore l e  dispo- 
s i  ti f bahamien. 

5) LE PALEOCENE "SUPERIEURR ET L 'EOCENE ( p .  p. ) 

Les condit ions sont devenues plus changeantes a l a  s u i t e  de l a  phase intra-paléocène. 

La plus grande p a r t i e  de l a  plate-forme connaTt une sédimentation de* type nér i t ique,  
peu profonde. Pourtant 1 'on n'observe p lus  s o i t  une alternance " régul ière"  de fac iès d'é- 
mersions e t  de fac iès subtidaux, s o i t  l a  prédominance pendant de longues périodes de l ' u n  
des deux types de fac iès  .; on ass is te  p l u t ô t  s o i t  à 1 'alternance de (longues ?) périodes 
d'émersion franche (assor t ies  de 1 acunes et/ou d'érosions) e t  de sédimentation supra ou 
subt idale banale (sans alternance caractérisée), s o i t  à de sensibles changements du rég i -  
me marin, l e  renforcement de 1 ' hydrodynamisme pouvant devenir localement important à d i -  
verses périodes. 

La p a r t i e  marginale occidentale de l a  plate-forme présente en revanche s o i t  une sédi- 
mentation peu puissante mais de caractère pélagique, s o i t  p lus  puissante où se mêlent en 
proport ions variées, mais en toutes époques, 1 es organi smes benthoniques e t  p l  anctoniques. 



S i  bien que 1 'on dist ingue mal l es  re la t ions  possibles d'un te1 d i s p o s i t i f  avec c e l u i  
des Bahamas. Les sédiments nér i t iques eux-mêmes paraissent t radu i re  des condit ions t r op  
variables dans l'ensemble e t  t r op  d i f férentes de ce l les  du Crétacé pour qu'on l eu r  recher- 
che une comnune logique ; par a i l l eu rs ,  on ne connaTt pas, aux Bahamas, de'secteur où do* 
mine l e  plancton, ou bien meme où il s o i t  susceptible de se mêler au benthos. 

On imaginerai t  mieux dans ces conditions, 1 'analogie avec des plates-formes de type 
"ouvert' c 'est-à-dire dépourvues de bordures réc i fa les continues où, à l a  faveur de condi- 
t i ons  p a r t i c u l  ières peuvent coexister l es  deux types d'organismes ( v o i r  l e s  exemples de 
l ' "Eas t  Gulf  o f  Mexico Shelf' e t  du Yucatan Shelf in Ginsburg e t  James, 1974). Les débr is 
de Madrépores notés i c i  ou l à  dans nos sédiments ( f l anc  E du Massif du Gavrovo, surtout)  
correspondraient p l u t ô t  à l a  destruct ion de r é c i f s  i so lés  i n s t a l l é s  à l a  faveur de pointe- 
ments restés émergés du substratum crétacé. 

L'homogénéisation hétérochrone du facies des ca lca i res (appari t ion d'abondantes Mélo- 
bésiées, Bryozoai res, Madrépores, plancton) précédant imnédiatement 1 es pé l  i tes marque par  
a i l l e u r s  des condit ions migrantes t r ès  pa r t i cu l i è res  qui  ne peuvent plus trouver d'analo- 
gies dans l e  domaine bahamien actuel. 

6) LE PASSAGE AU FLPSCH 

L'  appar i t ion hétérochrone des pél  i tes précédant l e  Flysch n 'es t  évidement plus sus- 
cept ib le  d 'e t re  t radu i te  en termes bahamiens. On pou r ra i t  pourtant rechercher pour l e s  
"couches de passage" quelque équivalent dans des plates-formes directement adjacentes à 
des masses continental es susceptibles de f ou rn i r  des éléments d é t r i  tiques. Le "Queens1 and 
Shelf" (Aust ra l ie  or ienta le) ,  t e l  q u ' i l  e s t  déc r i t - pa r  Ginsburg e t  James (1974, fig. 18), 
montre, par  exemple, sur une largeur qui  peut a t te indre au t o t a l  près de 300 km, l es  t ran-  
s i t i ons  entre une bande p é r i l i t t o r a l e  t r ès  r iche en éléments terrigènes e t  l e  complexe ré- 
c i f a l  de l a  "Grande barr ière".  La modeste dépression médiane (actuellement entre 50 e t  
100 m de profondeur) montre une complexe i n t r i c a t i o n  des peuplements (Mollusques ; Mollus- 
ques-Bryozoaires ; Mollusques-Bryozoaires-Foraminifères planctoniques ; Bryozoaires-Fora- 
mini feres planctoniques) dans l e  domaine de dépot des p lus f i n s  matériaux dét r i t iques.  

Toutes proportions gardées, e t  sans oubl ier  que notre "cont inent"  ( l es  nappes i n t e r -  
nes) ne peut ê t r e  directement comparé à l ' A u s t r a l i e  (ne serai t -ce que par sa mob i l i té ) ,  
e t  que l e  Domaine de Gavrovo ne peut représenter 1 'équivalent exact de l a  "Grande bar r iè -  
re", un t e l  d i s p o s i t i f  peut a ider  à imaginer l ' i nvas ion  du T r i p o l i t z a  par l e s  pé l i t es  vers 
l a  f i n  de 1 ' Eocène, a lors  que ce lu i  de Gavrovo demeurait l e  siege d'une sédimentation car- 
bonatée. Des f luc tuat ions du niveau marin t e l l e s  que ce l les  qu i  on t  a f fec té  l e  "Queensland 
Shelf" à 1 'Holocéne, ou des rémissions dans l a  mob i l i t é  de not re  "continent" peuvent exp l i -  
quer l e s  complexes i n t r i c a t i o n s  de nos faciès. 

L '  h i s t o i r e  correspondant à l a  période de dépôt du Fiysch proprement d i t  n 'es t  p l  us 
c e l l e  d'une plate-forme mais d'un secteur qui  sombre en acquérant de nouvelles capacités 
de subsidence. 

II. - LA DIMENSION TEMPORELLE DE LA COMPARAISON 

A )  LE PASSE DE LA PLATE-FORME BARAMIENNE 

1 ) SEDIMENTATIOI ET SUBSIDENCE 

Le d i s p o s i t i f  bahamien actuel se trouve superposé un domaine nér i t i que  encore re la -  
tivement peu connu mais dont des sondages profonds révè lent  l e s  principaux t r a i t s  (Meyer- 
hoff e t  Hatten, 1974 ; Sheridan, 1974 ; Gebelein, 1977). 

Partout, l e  Ter t ia i re ,  l e  Cretace e t  l e  Jurassique supérieur sont représentés p a r  des 
faciès carbonates d'eau peu profonde. Des évapori tes  (y  compris 1 ' ha1 i te)  s 'y trouvent 
également, s o i t  à l a  base des carbonates (Great Isaac Island) s o i t  en in terca la t ions à d i -  
vers niveaux (Cay Sa1 Bank). Des dolomies peuvent occuper une p a r t  importante de l a  colon- 
ne (Andros). Gebelein note comme une exception l 'ex is tence de faciès oo l i t i ques  dans l e s  



15-20 m supérieurs du sondage dlAndros. DtArgenio et coll. (1975) ont par ailleurs signalé 
des faciès dl"oolites d'eau calme" dans des blocs dragués à Gentry Bank (au large de Caico 
Island), d'âge vraisemblablement jurassique terminal-crétacé basal. 

La puissance des sédiments carbonates accumulés depuis le Jurassique supérieur (Oxfor- 
dien ?) n'est évidemment pas connue avec précision partout mais peut être chiffrée à plu- 
sieurs milliers de m. On retiendra la formule de Dietz et coll. (1970) soulignant que 1'é- 
paisseur des carbonates est plus forte que 1 'Océan n'est profond. 

Selon les informations rapportées par Gebel ein, le sondage d t  Andros aurait traversé 
environ 1 500 m de sédiments attribuables au Paléocène-Eocène, 1 000 m attribuables au 
Crétacé supérieur et plus de 1 000 m attribuables au Crétacé inférieur (le Jurassique 
n'aurait pas été atteint). Par ailleurs, les auteurs s'accordent pour attribuer une puis- 
sance proche de 4 000 m aux sédiments déposés au cours du Crétacé. 

Fig. 63. - Position connue e t  supposée des r é c i f s  de la région bahmienne au Crétacé infé-  
rieux (d'après Meyerhoff e t  Hutten, 1974). 

Légende - 1 : position des réc i f s  au Crétacé inférieur ; 2 : principaux sondages pro- 
fonds (98  à 101 correspondent aua: s i t e s  JOIDES, DSDP, Zeg X I )  ; 3 : terres émergées actuel- 
Zement. On a ajouté en pointil lés l e s  contours (- 200 m) de la plate-forme actuelle.  A noter 
que Cuba e t  Hispaniola (HaXti e t  Saint Dorningue) appartiennent au "Greater Antilles ortho- 
geosyncline (Meyerhoff e t  Hutten, 1974). GBB : Great Bahoma Bank ; LBB : Li t t l e  Bahama Bank. 



Sans rechercher d ' i l l u s o i r e s  précisions, on peut approcher l e  calcul  des taux de sub- 
sidence par 1 e "taux de sédiments" (simple rapport  de 1 'épaisseur de sédiments accumulés 
à l a  durée), qui  approcherait pour l e  Paléocène-Eocène (27 MA) l a  valeur de 55 m/MA e t  
pour l e  Crétacé (70 MA) 57 m/MA, ce qui  s i t ue  un ordre de grandeur. 

2 )  STABILITE SPATIALE DE LA PLATE-FORME 

Le d i s p o s i t i f  actuel recouvre donc, comme l es  sondages 1 ' indiquent, une plate-forme 
de mgme s ign i f i ca t i on  d'ensemble depuis l e  Jurassique supérieur. 

Par a i l  leurs, pour Meyerhoff e t  Hatten (1974) , des ind icat ions ex is tent  selon lesquel-  
l e s  l e  domaine r é c i f a l  bordier au ra i t  l i m i t é  au Crétacé i n f é r i e u r  ( f i g .  63) une a i r e  débor- 
dant largement l p  région des 2 Bahamas pour englober l a  côte nord-oriental e de Cuba, l a  
F lo r ide  (au moins méridionale) e t  l e  Blake Plateau au N. Pour Sheridan (1974), les  m i l ieux  
d'eau peu profonde auraient longtemps pers is té  dans l a  p lupar t  des secteurs de l a  marge 
at lant ique nord-américaine si tués actuellement à moins de 2 000 m de profondeur. 

Les dépressions actuel l e s  (Exuma Sound, Tongue o f  the Ocean, F lor ida S t ra i t s )  comne 
1 'apprafondissement du Blake Plateau auraient p r i s  naissance vers l e  début du T e r t i a i r e  
(Meyerhoff e t  Hatten, 1974 ; Sheridan, 1974). Le Northeast Providence Channel se ra i t  p lus  
ancien puisque des sédiments pélagiques à in te rca la t ions  de matér iel  nér i  t i que  déplacé y 
sont datés du Crétacé supérieur (Bernoul l i  e t  Jenkyns, 1974, DSDP, l eg  X I ,  s i t e  98). Ces 
t r a i t s  peuvent donc ê t r e  considérés comne persistants depuis 1 eur origine, qu i  apparaît 
cependant plus ta rd ive  que 1 ' i n s t a l  1 a t ion  de 1 a plate-forme. 

La 1 im i t e  de l a  plate-forme e t  de 1 'Océan pa ra î t  n 'avo i r  pas var ié  depuis l e  Jurassi-  
que puisque 1 'on connai t dans 1 a p l  aine abyssale proche du rebord morphologique actuel, 
surmontant des basal tes en p i  1 low-1 avas, des sédiments calcaro-argi leux d'âge probabl m e n t  
oxfordien (Bernoull i e t  Jenkyns, DSDP, l e g  X I ,  s i t es  100 e t  101). 

LA PLATE-FORME DE GAVROVO-TRIPOLITZA 

Il n 'es t  pas u t i l e  de développer ce vo le t  de l a  comparaison, toutes ind icat ions ayant 
éte données par a i  1 leurs  : sédiments carbonatés nér i  t iques e t  subsidence caractér isent  1 a 
plate-forme au cours de son h i s t o i r e  mésozoïque. 

Rappelons l e s  c h i f f r e s  r e l a t i f s  au "taux de sédiments" : des valeurs proches de 
30 m/MA Dour l e  Crétacé i n f é r i e u r  e t  de 45 m/MA pour l e  Crétacé supérieur on t  pu ê t r e  es- 
timées pour l e  Domaine de Gavrovo, sensiblement doubles de ceux du Trip01 i t z a  aux memes 
époques. I l s  ne sont pas, aux marges d'erreurs près, incompatibles avec ceux qu i  sont a t -  
t r ibuables à l a  plate-forme bahamienne, at teignant des ordres de grandeur comparables. Il 
n'en e s t  plus de mgme au cours de 1 'Eocène, période pendant laque1 l e  on ne peut estimer 
des taux supérieurs à 15 m/MA, qu i  ne sont d ' a i l l e u r s  a t t e i n t s  que t rès  localement. 

La s t a b i l i t é  de l a  plate-forme est  également remarquable au cours du Mésozoïque, l es  
d i f fé renc ia t ions  de domaines de sédimentation -e t  de subsidence- demeurant relat ivement ' 

fa ib les  e t  apparemnent hmogenes pour de longues périodes. Il n'en sera p lus de mOme du 
cours de 1 'Eocène, l es  condit ions devenant t rès  changeantes dans l e  temps e t  dans 1 'espa- 
ce, à l a  su i t e  du bouleversement intra-paléocène. 

III. - L'ENVIRONNEMENT GEOTECTONIQUE 

On discute beaucoup de l a  nature du substratum de l a  plate-forme bahamienne. Des po- 
s i t i ons  extrêmes sont tenues par Dietz  e t  c o l l .  (1970) qui  envisagent un soubassement 
océanique e t  par Meyerhoff e t  Hatten (1974) qui  t iennent pour une c ro f t e  continentale. Il 
ne nous appart ient pas d'en juger. On rappel lera cependant l e  caractère ext raord ina i re  de 
1 'apophyse bahamienne, qu i  semble se refuser à en t re r  dans l e s  essais de recons t i tu t ion  
du puzzle continental antér ieur à 1 'ouverture de 1 'Atlantique. 



Quoi q u ' i l  en s o i t ,  il apparaît que l e  d é t a i l  de 1 'organisat ion de 1 'ensemble baha- 
mien reste  contrôlé par l e  substratum, découpé en profondeur par de grands accidents li- 
mi t an t  des blocs indépendants (Sheridan, 1974). On comprendrai t a ins i  l e  caractère abrupt 
-e t  apparemnent in tangib le-  des 1 imi tes du domaine nér i t i que  e t  des domaines profonds, au 
moins du côté océanique. 

La pos i t i on  ac tue l le  même du plateau bahamien est  ambigüe. On peut en e f f e t  y vo i r  
l e  simple prolongement méridional de l a  marge a t lan t ique  nord-américaine, ce que suggere- 
r a i t  sa parenté avec l e  Blake Plateau. On peut également y vo i r ,  comme Meyerhoff e t  Hatten 
(1974), 1 'avant-pays du "Greater A n t i l l e s  Orthogeosyncl ine", t a n t  il est  v ra i  que l e  p la-  
teau apparaît comme une marge cont inentale b ien étrange, au S de l a  l a t i t u d e  de l a  F l o r i -  
de. C'est  d ' a i l l e u r s  1 'opinion exprimée par Ginsburg e t  James, 1974 ( " the Bahama province 
i s  not considered a p a r t  o f  the A t l a n t i c  cont inental  she l f " )  . 

I V .  ' - CONCLUSIONS 

Si  1 es incer t i tudes re la t i ves  à 1 'environnement géotectonique ne permettent pas d'é- 
t a b l i r  de t rop précises analogies en t re  les  Bahamas e t  l a  zone de Gavrovo-Tripolitza, on 
d o i t  r e t è n i r  de nobre brève comparaison les  po in ts  suivants : 

- l'exemple d'un modèle actue l  -apparemment unique- de plate-forme i so lée  en mer, 
siège d'une sédimentation str ictement nér i t i que  mais relat ivement variée ; - 1 'exemple de l a  persistance, pendant de longues périodes, d'une t e l l e  p la te -  
forme, toujours comparable à son é t a t  actuel e t  insérée dans des l i m i t e s  peu mouvantes, 
sinon intangibles,  probabl m e n t  f ixées par un cont rô le  s t ruc tu ra l  du soubassement ; - 1 'exemple de l im i t es  t r es  tranchées entre domaine né r i t i que  e t  domaine profond, 
dépourvues apparemment de "zones de t r ans i t i on "  ou tou t  au p lus signalées par un é t r o i t  
1 iseré de matériaux né r i  t iques déplacés vers 1 es m i  1 ieux profonds ; - 1 'exemple de l a  p o s s i b i l i t é  de d i f fé renc ia t ion ,  à des manents précis,  s o i t  de 
grands secteurs (exemple du Blake Plateau, pour autant q u ' i l  présente une quelconque pa- 
renté avec l es  Bahamas), s o i t  de dépressions allongées ( type Exuma Sound, Tongue o f  the 
Ocean) passant du m i l i e u  nér i t i que  au m i l i eu  profond. 

. L'ensemble de ces caractères s ingular ise fortement l e  domaine bahami en dans l a  nature 
actuelle. On peut en signaler quelques autres, qu i  peuvent const i tuer  autant de di f férences 
avec l e  domaine f o s s i l e  qui  nous occupe : 

- 1 'age de 1 ' i n i t i a t i o n  de l a  plate-forme bahamienne e s t  selon toute vraisemblan- 
ce jurassique supérieur, c 'es t -&di re  b ien postér ieur  à ce l u i  des domaines méditerranéens 
comparables par a i  11 eurs ; - les  dépressions in té r ieu res  à l a  plate-forme res ten t  de dimensions relat ivement 
réduites, t a n t  en largeur  qu'en con t inu i té  axiale.  Leur d i f f é renc ia t i on  p a r a î t  t r es  ta rd ive  
(Crétacé supérieur ? pour l a  dépression transversale, base du T e r t i a i r e  pour les  dépres- 
sions long i tud ina les)  a lors  que l e  bassin pindique es t  d i f férencié au moins au Tr ias  supé- 
r i e u r  e t  l e  bassin ion ien au cours du L ias ; - l ' o r i e n t a t i o n  méridienne de l'ensemble es t  de nature à l i m i t e r  son extension 
ax ia le  vers l e  N au moins, dans l a  mesure où des températures p lus basses que ce l les  qui 
règnent dans les  Caraïbes défavorisent l a  production des carbonates e t  ne permettent pas 
aux plates-formes de se maintenir près de l a  surface en ambiance fortement subsidente. Il 
n 'en serai  t pas de même pour 1 es p l  ates-formes fossi l es  méditerranéennes ; p l  u t ô t  o r i  entees 
selon une d i r ec t i on  t rop ica le  au cours du Mésozoïque, ent re  15 e t  25' de l a t i t u d e  ( v o i r  
Biju-Duval e t  col l . ,  1977, données corrigées de 1 'erratum pour l es  pa léo la t i tudes) .  

D'autres po in ts  demeurent indécis, t e l s  que : 

- l a  nature du substratum q u i  para? t, par tout  où on en a des témoignages, de na- 
tu re  continentale dans les  chalnes alpines, a l o r s  que ce lu i  des Bahamas res te  1 ' ob j e t  des 
spéculations les p l us  diverses ; 



- l e  jeu des marées (amplitude, pé r i od i c i t é )  demeure une inconnue majeure de 
1 'environnement des plates-formes fossi les.  L '  importance des sédiments vraisemblablement 
a t t r i  buables aux " t i d a l  f l  ats" p l  a i d e r a i t  évidemment en faveur de grandes. marées, suscep- 
t i b l e s  de découvrir e t  recouvr i r  alternativement de grandes surfaces, mais on ne s a i t  dans 
quel l e  mesure de t e l s  phénomenes sont compatibles avec 1 'existence de barr ieres réc i fa les ,  
susceptibles d ' o f f r i r  pro tect ion aux m i l i eux  calmes qu 'évoquent toujours nos sédiments. 

Il p a r a î t  ce r ta in  que l a  plate-forme bahamienne -cornne en f o n t  f o i  l e s  in te rp ré ta t ions  
divergentes de sa s ign i f i ca t ion ,  rapportées p lus haut- représente un cas t r es  p a r t i c u l i e r ,  
apparemnent unique dans l a  nature actuel l e ,  de plate-forme i so lée  en mer, environnée e t  pé- 
nétrée de dépressions. Pourtant ce t  isolement es t  re lat ivement récent, e t  1 'on peut admet- 
t r e  q u ' e l l e  ne représente qu'un vest ige du bord d'une vaste plate-forme rattachée au con t i -  
nent américain jusque vers l a  f i n  du Crétacé, iso lée ensuite sous 1 ' e f f e t  du cont ra le  s t ruc-  
t u r a l  du soubassement mais susceptible de pers is te r  en ra ison des condit ions cl imatiques 
favorables à l a  production des carbonates, compensant l a  f o r t e  subsidence. On admettra donc 
que l a  s i t ua t i on  ac tue l le  de l a  plate-forme n 'est  ex t raord ina i re  que dans l a  mesure où l e s  
conséquences d'un mouvement f i n i - c ré tacé  ( l i é  à une étape de formation des Caraïbes ?) 
1 ' on t  séparée de son cont inent adjacent. 

Dans ces conditions, on admettra de même que l es  plates-formes méditerranéennes peu- 
vent représenter un rebord de plate-forme cont inentale séparées au cours du L ias (di f féren- 
c i a t i o n  de 1 a zone Ionienne) de l e u r  cont inent (1 ' Apul i e )  . 





- ," .S.  CHAPITRE V :-TECTONIQliE DE LA ZONE DE GAVROVO-TRIPOLITZA 

n t r a i t e r a  essentiellement des phénomènes r e l a t i f s  a l a  tectonique tangentiel le de 
es  qu 'on peut distinguer de manifestations antérieures ou de manifestations poste- 
s de s t y le  bien di f férent.  

. * 
:' Les manifestations anterieures à 1 a tectonique tangentiel 1 e ont gouverne 1 a sedimen- 

, <y,-:, 
A:,, t a t i on  : 
',' < ? 

A" , *+. 
igg - . - les  accidents susceptibles d'avoir  permis les subsidences d i f fe ren t ie l les ,  l o -  

. ti:,~# cal i s &  aux 1 imites des divers Domaines connus détermineront des "1 imites de rupture poten- 
$9 t i e l l e " ,  favorisant 1 ' indiv idual isat ion des unites structurales en fonction des 1 imites pa- 

leogéographiques ; - l a   hase intra-paléocene, comne les mouvements éocènes, aux e f fe ts  local ises 
plus géneralisés pour d'autres (à 1'Eocene moyen) peuvent Ctre rapportes a 
ëpiorogeniques. 

deformations postérieures à l a  tectonipue tangentiel le,  t raduites par-des bombe- - 
de grands accidents cassants ne nais importent que dans l a  mesure 00 affectant des 

deja complexes, e l les  contribuent a les rendre par fo is  peu l i s ib les .  On l i r a  à 
'?; ce propos 1 'analyse du Peloponnese septentrional menCe par Dercwr t  (1964) e t  l e  po in t  de . :, - 8  vue du morphologue exprimé par Dufaure (1975) ; les  grands accidents, au moins a 1 'approche 
L;- du Golfe de Corinthe, seraient 1 iés  à 1 'alternance de périodes de compression e t  d'exten- 
":: sion depuis l e  Pliocéne (Sébrier, 1977). 

Une étude portant sur l e  S de l a  Grece continentale e t  l e  N du Péloponnèse se trouve 
située spatialement a mi-chemin d'une région plus septentrionale (Epire) où l e  massif du 
Gavrovo est  classiquement considéré coinne autochtone (Aubouin, 1959 ; IGRS-IFP, 1966) e t  
d'une région plus méridionale (Taygete) où l ' a l  1 ochtonie du Trip01 i tza est dénontrtie (l'hie- 
b w l  t, 1978). On examin-era les  f a i t s  invoqués e t  on montrera qu'une accmda t ion  n 'est  nul- 
lement Impossible. 

. ?Y,($ 

Z A a  Les raisons de supposer l 'autochtonie du massif du Gavrovo tiennent essentieiimpent ii 
l a  'dlfferenciation d'une zona Ionienne interne (Aubaiin, 1959 ; IGRS- IFP, 1966). matpuee 

gar des dololnit isations e t  par l e  stCvelopperent de facies bréchiques temOignant de l a  pro- 
xi iai td de l a  plate-forme n0r i t ique adjacente. Ces caracteres sont exacerbes dans l e  massif . 
du Tynph& vo i r  fig. 11) e t  se retrouvent atténues dans l ' a l i g n m n t  des massifs de Naers-  
ka-MitsikQ 1 4-Xerovaini pl@$ occidentaux. 

Le wssif du Tymph4, ea par t i cu l ie r ,  peut donc r e p ~ s e n t e r  s o i t  un &mine de sW4nan' - ' 
q t f o n  p d& rebord occidental du Dimaine de (;clvrovo, s o i t  eventucolla~#nt (on a d*f qga - : 
seule 1 'ex.lstence de s i lex  dans Ptb calcaires éoc&nes de l a  teminaison N du massif & 4& 

,vrovo permettait d'envisager ce t te  hypotheâe) , un ensellement ax ia l  da ce domine, QMoO + , 

qu ' i l  en soit ,  l e  massif du Tymphe se trouvant actuellement s i tué  clans l 'axe joignang la , ' 

massif du Ovrovo wx affleurements homologues d'Albanie. l e  massif du Ovrovo ne peut &$k' 
affecté, au plus, que d'un d4placeaaent de l 'o rdre  de l a  dizaine de km, compta non tenu i& 
l a  sinuoslte de l a  l i m i t e  entre l es  divis ions interne e t  moyenne de l a  zona Imienne (vofr 
fig. 11) e t  de l ' e f f e t  Bwntuel de divers accfdents transverses (dont l a  n t r a n s v m a l s  du 
Kastaniotikos") entre Tynpha e t  Gavrovo. 

- Les f a i t s  actuellement connus'ne permettent donc que d 'a t t r ibuer  une posi t ian para- 
.' d ~ b c h b n e  au massif clu Gavrovo. r i  





bp??qe &*:! &7. "+ " " 
2) SEW4TIOR BN AkYRBWg % ,- 

&gqT '$ 5i;d5gt >y ** 
, JFhi&'X & .Q ?,y , r2y;%. 

On a vu ( f ia .  24) l a  s t ruc tur t  tws sinauiicrd 
L~ - 

- - . .. - - - . - -. - - - . . . - - -  a rssso6 ; Piper q t  COI. 
( io l8 )  ont ~ d e ' l u r  c @ b  s i tu4  drrn 1 'exact prolongement du bord occWantal 6i Massif . . un rr- , 

cidant au sein du Flysch du Synclinal dlEpire-Akarnanie ( vo i r  f ig .  82 a), - 

Vers 1 '1, l es  g6olagues de BP (1Wl) ont  mis en evidence d'  importants redwblawrrts w 
'sein de l a  série I o n i e m ,  dont l es  affleurane(its les plus or ientwx, pourtant trës prochas 
de l 'axe & Varassova (vo i r  loca l i t4s  ILE e t  IMRI f ig .  11 - e t  colonnes l i thologiques fig, 
6 e t  7) ne paraissent pas caract6ristiques de l a  sCrie Ioniermt interne t e l l *  qu'el le est 
connus dans l e  iaassif du TynphQ. 

1 On aâmet donc mal. dans ce contexte, que le massif du Yarassova -et l e  W i m  de 6a- 
vrovo- s o i t  en posi t ion autochtone ; on ne -peut cependant pas juger de 1 ' importance âe st, 
bvmtue1 dêp lachn t .  A s  wiir, , y ,,.,, +.*? .;;oJ$d,e.P . 

-ie :,+; T2 , r t : ;  ' 5%' ~:..&~., , ;,,: d,:$tlJ,&: i;,?co,,,. ,J l W r  4 ! 1 '  

L r, - . -  , . '-"$ 
5'@:s@p,:$v;;." " i  'g 3) SIlVATIOfV Eïv PeUWBh'ELSg s!EFaamIONAI; l*@A' 8 ? b+ $"A '4 \ 

Le chevauchewent du massif du Skolis sur l e  Flysch plus occident i l  ne t r a h i t  pas sJ 
aisnt son a l  lochtonie, bien que des Bvaporites (ioniennes ?) soient conmies par sondage, 
tait près de 1 'axe qui j o i n t  l e  Skolis au Mont Lapithos ( f ig .  11, f ig .  65). Les afflsurq- 

t s  ionfens du Cap Pappas (a 1 ' W de Patras, f ig ,  11) m semblent pas, p w r  ce qu'on en 
naf t  (Aubwin e t  Dercwrt, 1963), caractéristiques de l a  zona I a n i a m  tnternc. 

i c i  de daux types infamations : 
y$.-yyg 

,, v'srs Z'W, d ta obto o c ~ ~ ~ ~ e  dhc ~ d b p o m & ~  31+2̂ " 

L'IG de Pro t i  (ai SU de l a  l o c a l i t e  V, f ig .  11) est c o n s t i t u k  da carbwtc is  * j t i -~<~~$$&~ 
quas tout  à f a i t  caracteristiques du DaAaine de Gavrovo -(fig. 35). On s a i t  par  a i l l eu rs  W..-- 
les  sédiments rencontrés par sondage p e s  de F i l i a t r a  (au N & l a  loea1itC V, ffg. 11) s m t  
d'un earactgre tw t  dif f&rent,  qui permet de les a t t r ibuer  ii un danaine dr s M h m t a t i 6 n  
p1.w pmfond (Ionien-PrCQpulien ?). L'allochtonie du bataine ûe Giavrcwa est dOM; Çef p m -  

bl Yom tVs au ooe~cr c;lb Htoponnèee \ 

Dstlw l e  massif du TaygMe, Thi-lt (1978) a niontr6 qu'I l  y avai t  tsnItæ, m f m  d%iit- : 
st&4lctr II l a  s e r i r  Zoni$nria las "PlattanbalLe" apaaradssant sacs les  esdpti t tes Qcc fr3pql.t- 
t t a  ( vo i r  fi$. 3), ce cpui implique 1 'allocbtonie de ces carbonates, 

BI iX&RPRET'IQar 

Les f a n s  actuel isr rnt  conmis wt € p i n  m pannc t tn i t $d  de conclure I l a  p o s t t f ~  pr; 
rrt-ctutochtone du massif du Gavrovo ; les f a i t s  c o m s  en P B l o p W s s  Rieridional p ~ o u w n t  
1 'al lochtonie d'ensemble Qe l a  mm de Gawrcrvo-Trlpolitzb. Cas conclusionrr i i ~  sont inça@pa* 
t j b las  que dans uiit Bt ro i te  perspective WcylindPiste" qui n'est i.srtairwnant p i s  cella dano 
laguel le $1 faut  envisager l e s  ph&mmènes tsctonfques. 

lJ'-ig. 64. - Cmpes 8ohehEQtiquea iZ&@tmt Za p i t w n  de Za aonr de 
Z 'rnsunbte s~motumZ heZZMdiqus. tmrce d a  Co~p88 e 

Ugands - A : aone ApuZianne ; PA : m w  ~ a p s < Z i m m  ; I : %one Imienne (Ip : %B- 
tenkaZken des f d t r e s  CEBL Pdtopomrcàae ; I i  : som Iodsnne interne ; Ie : duapo~Zts81'; 

, Ph : Sd&e ch8 nPiqllZadeaH (Sac~ssament de TrotpoZHtza &/ou FZg8ch des "PZattenkaZkenl ; 
@' : sons th ~ z t o - T r n p o Z i t ~  ; PO : h m  du Ende-ûtonos ; PK : zone du Pa~aame ; 2,: 
atn~m,ptu8 internes que 2s ~ i n d s - O k e  e t  Ze ~amuzsere ; M : sdmw du "silzon d8o-IrcsttS- 
n+en ; d : fomiations disoodantee mpe~ficriettes. 



, \ 
, 

La f igure 64 r e s w  e t  i l l u s t r e  les  fa i t s  pmcweiaaent expoisles, nrgntrant 1 'Bvo lu t l~n 
Aeo- re1a;tioris entn .  las  diverses unitas structurales depuis l e  N de l a  Gr&% wntinantaler 
jusqu 'au S 6 P&lopionn&se. Peux types de constations peuvent y dtre erffecaihs, @pDwwnMMt 
Contradictoires. 

21, L$S RBLRTIOBS- DE Lû LIMITE OCCIDh'IWAl2 DES A F P ~ ~ ~ S  DB Q ~ V R O V Q - ~ I ~ ~  
h W C  Z.4 WRR ItWïB8#E : Ulll ERîXW DE PLUS ER PLUiG CiVil3KA- VERS LE S - I 

' La phlenomûne majeur piaralt atre celui qui porte sur l a  diminution de l a  l a r g w r  &a 
affleuraaaents de l a  zone Ionienne entre l e  para1 l e l e  de Cbrfou e t  celui de Zanthe (coupas . 
1 e t  4, f ig, 64), que deox dispositions peuvent expliquer. 

- Reboublsnients *Au sein de l a  serie Ionienne 
!: 
i. 

Constftu4e d'unit& apparemaent peu chevauchantss, axialemant enracirieas, en Epire 
' (AubOuin, 1959 ; lGRS-IFP, 1966), l a  zone Ionienne serait  a f f e c t a  de rcrdouble~nants de 

. , 
:. 

plus en plus importants vers l e  S, ce qui  semble atteste par les chevauchment$ m i 5  en 8viw - 
,,- ' , -diance par sondagro- arc Akrrnanie (BP, 1971), sans l!quivalents connus plus au N. 
i ,  - Recwvrensnts par l a  zone de Gavrovo-Tripolitra 1 



le r0ailtat d'un F~ÇOUV- cmissrnt m 1s S par la tona de Gavsrirv~-Tripolitza, Ijaf- 
tcLs W r  un front tectonique lwaliMi ;~iri bwâ 01:ic4iikntrl tkq nwot i fs  ssptentrionaux ct ga- 
mrr2 encore vers SIW par rsigpwt a l'al$- bts m s i . f s  lirtd%mtix. ' 

tr  ciause première de 1 ' al 't-oc)itwiis C~OISSWC vers le S da 1s zone' de fWi.svo-Tr+pw 
l i t t a  peut &*re rscherchhe dans la cunstlû&llon da l a  sl?irta Imierm elle4hm (W4bmR, 
199, p. TQI) : les irvaporites conam en Wce cpnt4nantsla et au # dli Hl~omrCElii au- ,, ! 

raient ln61t un largc d&ollcaiont de la sais Iohientn, qei4 semit peu racalvt?-te psr l, 
mm bQ Gamvo-Tripolitza ; 1 'absence der a m r i t e s  vers 19 S aurait f a ~ ~ i ~ a  un a m *  
de la  serie Ionienne sur svn substrakin at wn la rerçatvtwmt par la  serie de 6aorwp- 
Trtgolitza. Dans cette sptique, T8allochtbnfa rk T r o;Me de Gawevo-Trtpolitu m c&viaw 
drait importante qu 'ii mi-hauteur du P Ç l ~ s e ,  13 oQ 1 'on perd la trwe du d m t  te;e_ta*, 
n'iquo de la zone de Gavrovo-Trip01 itza. 

*?arrtant cette conception na paratt pas rsAdrrr anpte de 144ppamte cmissanm 6 
ra-~çwreissœnt Interne vers le S de la x m  Xonimwm, rn G r h  cawtiwntale nYB#h. Par 
ailleurs, si 1 'qn sqit les g&ilogues de WS-IFP (19645, p. 113) selon lesquels ce serait 
la  zone , m l  i m e  gui apparat trait 4 Zantk  sous le chevau@@nent ionien, 1 'a1 lochWnis 
& la sqne Ionienne serait plus consid&abla mvs la S qm dans les ri&ions s g - r i w  
?W. Çette rnlication dait donr; Btm m$mm i~vrc p m c b a ,  mm que les faits qui W 

Quoi qu'il en soit, i l  reste sQr qvrt t 1'yna nappe unqque incluant Iqs ' 
ldm et de GavrowTr -1 i tza, tel qrn par 'htuabshm ?t m11. {tW) na 
Wm maifitami. Il faudra lAEW redwchar s de &molro-T*l itna am 
smls mtlts  tetmlque au s i  l'cm doit d'iot'tngww deqn mmi&lms tee-tan.iqm~ f 

, 81 1 6 ~  REWXORS ws DIVQIS mm!& : (rra ~ ~ S ~ ~ T I O R  D'A-?- ? 

la fjgltlrt 69 rn $n @vidénm um azmqp ~ i l ~ f t l w + t e  * bm% @eCt-% di# +BI- 
- v m  asambles tectoniques. 



qu'il paraisse difficile de l'expliquer. 

e bien diffBrenciB de celui de Tripo- 
ndique, ou p l u t o t  du synclinal de nap. 
d'une largeur de 20 a 25 km. 
que la limite palBogéographique des 

1 de nappe. Mais i l  faut rechercher ce , 

Dans cette approche, l e  synclinal de nappe serait superposé 8. plusieurs t ra i t s  dis- . 
1 tincti f s  des deux Danaines, correspondant a diverses époques, t ra i ts  en principe indépen- 

dants les uns des autres, dont on n'a pas de raisons de penser qu'ils aient atmis la mhe 
1 imite, ou m&ne q u i  i l s  aient presenté des 1 imites tranchées : 

ubsidence au cours du Mésozoique 

u CrBtacB supBrieur (zones Cs B l-CS 

s'installe a l a  base de,I10- 
e au 'cours de 1 'Eacéne moyen 

1 

ssant (Gavrovo) e t  00 le  Flysdi 
a) - voir Cinquieme Partie 
prime en milliers de m ,  celle 



Enfin un argment d'ordre thbrique se presente : s i  les deux Danaines-, came nous 
, avons tente de le  montrer, ont et6 sépares pendant le MésozoVque par des accidents assurant 

la subsidence différentielle, une "limite de rupture potentielle" a dCi permettre leur dis- . jonction lors des contraintes tangentielles. S i  un seul accident devait decouper la dalle 
' de Gavrovo-Trip01 itza, sa localisation devrait correspondre à ce q u i  &ta i t  au M6sotoVque 

1alimitedcsdwxDariaines. 

1 II.  - LA STRJCNRE DE DETAIL ET SON INTERPRETATION 





' Ca " d é c o l l ~ t w  prend des proportions tout a tai t  extr(brcs en d'autres i ~ e u x .  La 
- feuille 1/50 000 Astros (no 292, fig. 5) due à A. Tataris, N: Narangoudgkis et  6. Katsikat- 

SOS-wntm 'au flanc du massif du Pamon le contact de carbonates d'figes t e s  divers (juras- 
sjque à ClotSna) aux "Phyl lades*. Lakkas 1978 b) a effectué des obserratl'ons de tube ordm 
dans la rilgion s i tub  au SE de Tripolis I partie NE de la feuille Kollinai, no 29l', fis. 5). 
Au Mavrovouni d'Argos nhe (fig, 50), le Cretacé (C4nananien) se trouve dir@ct-sent au con- ' . 

' 

tact des "Phyl 1 ades". 
11 paratt donc etabli que parfois apparment presque en place sur leur soubassainent, 

carbonates se trqvent parfois fortment tronqu4s a leur buse., 

2) LES ACCIVEBTS AFIWCTANIP LE SCWWi' DES CARBONATES 

niqu~ 'tangentiel le affectant le so ia t  de' 1 a serie caibonatee, l o ~ ~ t a p s  igno- 
levant 1 incrëdul it6 de ceux mêmes qu i  se heurtaient aux difficul tBs qu'elle 

ngendrait, devint manifeste après la decouverte de trois exemples dtinterpr6tetion relati- 
ment simple, il  lustres par ûercourt e t  col 1. (1976). Ces trois exainples correspondent ii , 
rois types distincts par leur situation. 

a)  Le p d e r  - correspond à des aff 1 eurentents apparaissant en des fCn0tres 
ouvertks dans la  nappe p ue. L'exeaple du ûrakovarni (fig. 44) demeure le plus carctd- 
ristique at  le moins cryptique, dans la tnesure oQ la base du Flysch s'y trouve impliquée. - . 
On a di8crit à Vitina (fig. 45) et  au Mavrovouni d'Argos (fig. 54) des exanples cm~arables . 
et on en soupçonne dans le massif du Khelmos (fi . 48). Lekkas (1978 a )  en a donne u- lq~l-  
le illustration au SE du massif du Mainalon, 00 a fleche de chevauchement est d'ordre plu- '- 
rikilometrique (3 ou 4 h au miniiritoa), 

f 
- - 

0 8 

bl La cleux48m~ cor-pond 4 der affleurements situCs au front de l &  n8ppr 
pindique. L'excnpie de 1 &e Ka1 wssi -Alepochori (f lg. 42) montre u n  reploycnant 'de , -. 

style isoclinal iriconnu ailleurs. 

0 )  &a tavieidme correspond à des affleurements eloignes b l'id duCf+ont 
pindique. L.'exemple du Skolis -. 33) demeure le plus net, bjen qu'sn att trouve des 
raisons de supposer 1 'existence de structures comparables dans le massif du Gavrovo (pi 73) 

Ca style des accidents est partout le ml5rne ; les contwts anormaux se con?OMS~t. Oral- 
riairènent avec les surfaces de stratifications des carbonates et ne tronquant Jla~aiav 1 ~ 6 .  - .  , , 

kncr que selon da petits angles (voir f ig.  27). 
Lur t e r  importante c~rsct~ristique principale est d. ne jamais iffwtw lqa31@to**.' 

ptndique là où i l  est superpos6 ; ces accidents sont donc contemporains ou ~nt8rleurs 8 l? ''- 
~ $ s e  8n plam, au lieu considM, de 1 "allochtone pindique, , A . .  ,. . -~ 

. 3) LE$ ACCZDEBTS APPgCTAhT LA W S E  CRRBI1iVATBE , . . T 

Le style des accidents dlsecbrn4s la  faveur diits mwvrraiicbnts affectsirt -io$.t la .  - 
\flyrch, soit les Couches de passa* au Flysch est & naturc 8 linpliqulrr que ce s o f t , W t  _ 4 i  fbi t exmptiormellsasnt 'qu 'on a i t  pu les .observer -dans la iarcse des carbg#tis, brc~cpkt 
e col?. (1976, f fg,  5)'en ont cepsndant dom4 um illustration et le ina~sif'du Klokov5. 

\ .  

(?il. 21) : fairni un second ample ; ces dux u s  ne mrresponâent capendint &",dm 
asc hnts atble importance, qur squ1 leur style pewaet d'rssimiler I w x  du s m *  ,.. 
des arbonat.8, 

- GT . M e  d. Q a u ~ ~ + 3 4 ~ t t t . a  ( p  : PlyEhdr., r : nti.b~t(~. n d u o s ~ m ,  ' : [+j ~ a u i t & o A u r J ; X : r & b .  (e : 8, ,Q : oarhteer)  ; B . :  BSym%R 
wmn3uZ drs 8 4 ~ 4 ~  prAoddenfqs ; 80 : q j p o  du u ; d ; fomutCons d$soo- 

- I ~ ~ p " t 0 t e Z t r e  ; B : iOarttzp%ra~ arc dioottumk, @ 2 *-Je eup&@wr dm?£$ r3- 
crodrs de ~'SB@$#%U pcJr -# ocoJ Q6#pcaU8 & Wh? d 2/60 400 (VO* me, 6 )  

kr 8-b RA', Mt, CCbLllktrnt k a  ucwgaa b ha PiQlulcr 66.. 
I - a - 

' . .  
l 
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un accident de grande ampleur n'est encore connu au sein des massas sscrbanatabs ; 
est w a i  que W s e ~ t  i l s  na fat"2:nt pas rw&mMs du% 128 s b i m  QII fuctb 

ritmlme, touJorrrs pwvrror en f w s i l s s  m i n e  da Tripolitna, ii dûTaut d'un w t i l  st* 
tigrapfffque a8apt8, qui reste e m m  a c d e r  p a r  l a  plus grande p a d e  d e  s m s  thl 
Trias il 1 a f i n  du Crétace inQ&rt.eu3.. 

l On ne saurait  MI adnettre lwr existence qu'au regard de l a  t h w r i e  d'artae++le qai 
1 sera pJ.emt4e c i -hsaws ; il n a n  W r a  cependant au p ~ l ~ b l a  envisager les p h a m  de 
1 d4form&tions susceptibles d'avoir produit les manifestations connuas. 

,Fi i. 
-< $,p " .;<<t3 'ik$(&$ La signif icat ion qu'on peut arconkr aux lai chevauchantn d6soupks dan? 1 'autoch- 

1 ' d# tone m l a t t f  (Gayroro-Trip01 i tza)  de 1 a nappe pindique est decisive pour 1 ' inteqw#t&~n / 1 3  dten$emble. 
On ne saurait attribuer des che 8 une phase post4rieure il l a  mise en plsca 

de l a  nappe pindique : l e  materiel pindique n'est jamais recouvert par son au toçh tm =la- 
tif. 

Le' ca~actsm pel 1 icalai re des plus grandes uni tes cbvauchantes e t  
l e t  obsieruetions sot)% gsssibles, a 1 ' E  de chaque unite (ou anpi lemarit d '  

Çketi7ti ) , c'est-&4f re susçiaptiblecr de mmspDmlre 3 l a  p a r t e  de ms umi 
&l ta part ie saamitale W carbrwMtss n'est pas corn- (parfois s w s  l a  

pduS suggWer que cm 1- fkraIgt a r r a e W  8 l ' a u t d t o n s  par l e  p a s s e  de 
pindfqÿe. Pourtant les fa i t s  suivants ne sont pas.en faveur d'une t e l l e  geM3sb : - .les i c a i l  l a p s  de l4 s&ctttara r e l a t i f  sont connus aussi bien t 

.-. l l* < , qm l a l n  ii l 'avant (Skolis) de son front tectonique (Olonor) ; 
?,+ ,, ,, ., 

atssi-Alépkhori , V i  tina, ~ a v r H b $ P - - i - n t  
sont aas locbl4s€s aux surfaces da dis tmt imr i  

cemrres rre recouvrent pas les firmti 
n4ernwnt des débris Wlbs de 1 ' au-taditone 

que) qui devalent se d@osw 8 1 'avant de- la  nappa : ces 
l a  s œ l l c  de l a  nappe. t l ~ l e  tk l 'Uni t6 du Mqdhovas 

1 'ensarb.te dw o imw(~ t i ans  ; sa constitution indiqua 
9b11a31a.aoZt Ma-4 d'w+g*lra, WB inCarnsr (Berd Ma-1 du m i n e  de Tripo 

- t e a r a  piad~qtm, el& s'est 
lis rtsW da 1 les fmat . forw rrlldfl 

c W s  âe sa pm$msisn. -- lames c ~ ~ w ~ & ~ n t r w  srnient eimc 1c m ~ t a t  daum s t m c ~ i t b ~ ' ~  Mlw S* 
r%t dr ((4rrvmvo) -Trip04 .f tza , arMr i -m P 1 ' ami* da 1 a n- p i  ridique en 
C Q I W ~ ~ ~ ,  

Ces phésrastenes seraient attribuables 8 une premiere phase de structuration. ' T l  en rCi , 
ail tera i  t l a  constitution d'un ensemble caitposi t e  comprenant 1 'al 1 ochtone pindique supsrpd- 
se wx' serles de (hvrovo) -Trip01 itza, &a i l  lées dans leur masse ; les differentes p a ~ t f t ~  
de cet ensable ne verraient plus par l a  suite leur l im i te  di!formée par dés contraifies 
t a n @ ~ ~ t i e l l e s .  - ,  



sw,: . 
iPp*:*l ' 

La 1 imi te in fér ieure de cet  ensemble (1 imi te carbonates-'IPhyl lades'' de Tripol i t z a )  , z < ~  indantée à l a  su i te de 1 'écail lage précédent serai t ,  au cours de l a  phase de charriage de - $  

l a  nappe de Gavrovo-Tripolitza sur l a  ser ie  Ionienne (deuxihe phase), affectée par des 
glissements propres à provoquer les  troncatures des carbonates. 

, Cette successien de phénomt!nes t rouverai t  sa WQrence dans une migration vers 1 'ex- 
r i e u r  de l a  chaqne des e f fe t s  d'une compression ihi'$i&, pour ce qu i  nws  concerne, w 

niveau du bassin pindique e t  selon l a  séquence suivante : 
- les formations pindiques, d'abord structurées "en place", deborderaient tecto- 

niquement leur  1 im i te  occidentale ; - l a  nappe pindique si avancerait sur un autochtone qui, subissant 1 'e f fe t  des 
e s  compressions, s ' éca i l l e ra i t  progressivement dlE en W, sera i t  peu a peu recouvert d'a- 
bord par les produits de destruction du matériel de ses propres 6caiJles plus internes e t  
de l a  nappe pindique (wildflysch), puis par l a  nappe pindique elle..aiane ; - l e  nouvel ensemble (Trip01 i tza-nappe p i  ndique) chevaucherait 1 a pa r t i e  orien- 
t a l e  des régions OP venait de se déposer un Flysch puissant (Flysch du Synclinal d '€pire- 
Akarmnie - vo i r  Cinquième Partie) & p a r t i r  du moment oQ 1 ' e f f e t  des canpresslons a t t e i n t  
l a  "1 im i te  de rupture potent iel  l e '  f i xée  par l a  subsidence d i f f w e n t i e l  l e  mésozotque entre 
Tr ipol i t z a  e t  Gavrovo ; - ce chevauchement sera i t  interrompu au moment 00 1 ' e f f e t  des conpressions at-  
te indra i t  l a  masse du h a i n e  de Gavrovo, augmenté de son Flysch, se désolidarisant (aprbs 
une structurat ion propre p.naE-rJIb 2 3 $14 f w u r  du jau I ' r rnr  lifi4te .paW&bll4 ds r ~ p -  , 
tur-e.de l a  sér ie Ionienne, puis l a  c i! a r r i a n t  largement ; - l e  nouvel allochtone aura i t  subi des troncatures a sa base. 

Cette chronologie re la t i ve  semble pouvoir rendre compte de l a  plupart  des structures 
$observées ou vraisemblables, au moins l a  oQ 1 ' a l  lochtonie es t  importante, au niveau du Pé- 
loponnèse. Il nous faudra, avant de ten ter  de matérial iser ces étapes, é t a b l i r  une chrono- 
log ie  "absoluen e t  a f f e m i r  quelques points  seulement évoqu6s i c i  : 

- les modali tes e t  l es  étapes de l a  const i tu t ion de 1 'ensem l e  ( r r f p o i i  
pindique) dimandent il et re  établies (Quatrieme Part ie)  ; 

'Y'''" 
- les conditions de dép8t des Flyschs dans les diverses zones, susceptibles de 

t&oigner de l a  migration des e f fe ts  de l a  compression envisagée, doivent at re précisées 
(Cinquieme Partie) ; - l a  structure propre de l a  nappe pindique d o i t  e t re  analygée (Sixfène Part ie) ; 
il nous su f f t tn i i t  de noter implicitement que ce t te  nappe é t a i t  homogene e t  ne renfermait 
pas de matëriel 6tranger dans ses Ccail les. 
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L' UN I T E  DU MEGDHOVAS 

ET LES FORMATIONS DE TYPE W IUIFLYSCH 
SITUEES SOUS LA NAPPE PINDIQUE 

11 ex is te  en plusieurs régions, sous l a  nappe du Pinde-Olonos e t  reposant sur des t e r -  
mes var iés de l 'autochtone r e l a t i f ,  des formations chaotiques constituées de blocs de d i -  
mensions, de formes e t  d 'or ig ines variées p r i s  dans une matr ice schisteuse sombre, dépour- 
vue généralement de s t r a t i f i c a t i o n  ; j e  nomnerai ces formations "wi ld f lysch"  au sens de 
Caron (1966), b ien que des termes de s i g n i f i c a t i o n  génétique p a r t i c u l  i e r e  puissent 1 eur 
ê t r e  appl iqués. 

C'est en Péloponngse que de t e l l e s  formations f u ren t  découvertes e t  étudiées (De Wever, 
1975, 1976 b ; Lekkas, 1979) ; leurs  évidentes ressemblances e t  l e u r  i d e n t i t é  de pos i t i on  
avec l e  "Flysch du Megdhovas" (Fleury, 1976) observé au f r o n t  de l a  nappe pindique en Grece 
cont inentale j u s t i f i e n t  qu'on les  examine simultanément. 

Je commencerai par l'examen de l a  formation de Grèce continentale, dont on connaft  l e  
substratum e t  qu i  représente un cas 1 imite,  p e la t i ves  i3 ces 
diverses formations, 

CHAPITRE I : L'UNITE. w MEGDHOVAS 

J ' a i  a i n s i  d 6 n o d  (Fleury, W B ) ,  sur l e  t e r r i t o i r e  couvert pa r  l a  feu1 l l e  1/54 ODQ 
Frangista, un ensemble coherent de formations dépourvues de c l  a i res  a f f i n i  t 6s  avec ce l l as  ' ' , 

.Ife l a  nappe du Pinde-Olonos qu i  l e s  recouvrent. L'analyse qu i  s u i t  m n t r e  qu!on peut y dis-  
t inguer  l es  termes suivants, de bas en haut : 

- des roches ef fus ives (Mb) ; 
- Un ensemble carbonate (Calcaires dlAyios Vlassios - Mar- 

, pa r t i es  : - un niveau basal de fac ies airaronitico-rosso - une masse de calca i res nari tiques (Mm) ; 

' w i  l d f l y s c h  -en g&t&ral  

I. - LES AFFLEUREMENTS SIWIFI 
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date de llOligocàne (zone d G. qtiagortiuur de G. Bizon, soi$ "dligoche 1" de l a  nomen- 
clature qui sera adoptée dans la Cinquième partie de ce texte). 

'-.".. 
r ,  

2 )  UNE WlME DE CAW:AIRE EB PE&S MC8 (P  5),  d'une puissance d'environ 30 si, 
f $+;%, , 

recouvre très clairement en plusieurs points (fig. 70 et  72) le Flysch prkMant. Ces cal- 
< - ,,$ caires, riches en GZobotmmana (Gt. m a ~ e & s ,  Gt. mea. Gt.  gr. stuc&$, Ra-&- 
'.&. .t.+ Zina fzwctbsu. . . ) du Maastri chtien termlnal, intercal b de names et de 1 i ts si 1 icew 
r,!r;L;$ 

7 ~ ~ + $ + ,  -5mbres. evoquent t e s  precisénent les Couches de passage au Flysch pindiques. 
*f& $+$%& ' -3) UN   SM LE DE ROCEIES EFFVSIWS (Nb) , cl ai renrtnt superpose 8 1 a 1 asie pr€c@den- 

te, se signale par ses teintes vertes et  rouges. L'affleurement du pied de la falaise, , 

d'une epaisseur voisine de 50 m, est peu accessible ; seuls des blocs ecroulCs sont direc- 
' 

tement observables. 
Les mhes roches affleurent longuement dans un ravin situé plus au N, qu'emprunte le 

sentier montant dlAyios Vlassios 8 la chapelle (Pr. Ilias) située au sonriiet de la falaise. 
On y observe dans de bonnes conditions des masses de rodes effusives en pillw-lavbs et 
des brèches hyaloclastiques. Pour J. Terry, qui a examine les lantes de quatre echantillons, 
il s'agit *de laves vesiculeuses caportant des spilites 8 pseudonorphoses d'olivine et de 
laves à caractère basal tique plus prononce, se traduisant par une forte teneur en ferma- 

ivines et pyroxenes) et par la préservation de nanbreux cristaux zo&s '& p h - .  , 
t t l rnent  calciques (coeur de labrador)". Ces rocks pHsentent cte g r a d  re;r- 
vec celles du "canplexe volcanique triasiqûe" du Pinde septentrioml (Terry, 
les -datées du Trias- du Peloponn8se (De Wever, 1975, 1976 b). 

4 )  UIVE MASSE C A R B O N m  (Mar-cn), constituant la plus grande partie de la falaise 
vive, qui n'est directement accessible en aucun point. On distingue claimnytt 8 distance 
que l a  partie basale (environ 20 a) en est constituée de niveaux de couleur rose, alors que 
la plus grande partie en est gris-clair. On se trouve réduit il examiner les blocs .cheux . 
écroulés au pied de la falaise. 

I 

a)  Les btocs cle oatZeur rom (War) 

11 s'agit de calcaires noduleux roses riches par place en e n c m ~ t a c n t ~  w p s @ m -  
f e k  ineux et/ou ~anganésif8res. Les mdules sont constitua de faciCs mtcritigcs L R.- A? 1 dfola res, petits Forminiferes (Wosariid&s) ou 8 Lamellibranches et OstrWc6 r --el- ! 

quas. -rares sec$lons d'Ammnoidds ont et& observhs. Il s'agit donc d'un facib "Ann kfda- 
msâoK, 

gne de &te ahbr i  
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Plusieurs des blocs observés renferment des p e t i t s  é l  émen,ts d '  une roche e f f u s i v e  ap- 
paremment ident ique à ce l l es  du p i e d  de l a  fa la i se .  On peut  donc admettre que, remaniées 
à l a  base de 1'Ammonitico-rosso, l e s  roches effusives en cons t i t uen t  l e  substratum normal. 

Deux échant i l lons  ont  fourn i  des associat ions de Conodontes : 

- ltun d'eux, renfermant des débris de roche effusive a livré (détermination G. 
Kauf fmann) : GZadigondo le Z La tethydis  (Huckriede) , Hindeode ZZa (~e tapgoniodus)  pectinifor- 
mis (kck .) , H. (M.  ) speng Zeri (Ehick. ) , Pmoniodina (CypridodeZZa) venusta (Huck .) , indi- 
quant l'intervalle Scythien terminal-carnien moyen. 

Un nouveau dégagement a fourni en outre à B. Vrielynck, Anastrophognaths saggitazis 
Bender de 1'Anisien. 

- Un autre a livré (dét. G. Kauffmann) G. tethydis et H. p e c t i n i f o d s  ; un nou- 
veau dégagement a permis à B. Vrielynck d'observer en outre NeoMndeodeZZa tr iassioa zie- 
gZen  (Mosher) caractérisant l'intervalle Ladinien-Carnien moyen. 

b)  Des blocs de caZcaires à HaZobies (?) 

Il s ' a g i t  de blocs de c a l c a i r e  c l a i r ,  t r è s  massif, t r è s  r i c h e  en t e s t s  évoquant des 
Halobies. Je suppose que d'âge encore t r i as ique ,  ce c a l c a i r e  p rov ien t  d'un hor izon intermé- 
d i a i r e  ent re  ce lu i  de l ' k m o n i t i c o - r o s s o  e t  c e l u i  des ca lca i res  supérieurs. Une recherche 
de Conodontes a é té  négative. 

Fig. 73. - Carte schdmatique des affZeurements de Za falaise de PsiZovrakhos (rdgion situde 
fig. 67) .  

Fe-a : FZysch du Synclinal dfEpire-Akarnanie ; Men : caZcaires néritiques il iasiques) ; 
Mu : Flysch du Megdhovas. P : série de Za nappe pindique ; P 2 : CaZcaires de Drimos ( t r ia-  
siques). 



C )  Des bZocs de calcaires massifs ghs-cZair (Men) 

Ces blocs sont en ma jo r i té  e t  correspondent vraisemblablement aux fac ies représentés 
dans l a  plus grande p a r t i e  de l a  fa la ise.  I l s  sont const i tués de calcaires c l a i r s  en bancs 
massifs, de faciès nér i t ique. Des échanti l lons, au nombre d'une vingtaine, provenant de 
grands blocs -donc probablement issus de l a  f a l a i s e  elle-même- ont  e té  étudiés. Il s ' a g i t  
de calcaires fréquemnent fenestrés, pa r fo is  r iches en pe l le to ïdes ( e t  rares oo l i t es  disper-  
sées) , à Gastéropodes e t  Algues Udotéacées. I l s  rappel 1 en t  t r ès  précisément par 1 eur faciés 
les  calcaires du Jurassique supérieur-Crétacé in fé r ieu r  du Massif du Gavrovo, mais r i e n  ne 
permet de l es  dater ; on supposera qui i l s  soient d'âge t r i as i que  et/ou 1 iasique. Ceux qu i  
sont accessibles au sommet de l a  fa la ise,  de même faciès, ne donnent pas p lus d ' ind icat ions,  
J ' a i  cependant observé, à 1 'extrémité méridionale de 1 'affleurement, dans 1 a masse ca lca i re  
l a  p lus occidentale ( f i g .  68), des sections de grands Lamellibranches évoquant des Megalo- 
dontes, ce qui  s e r a i t  de nature à confirmer l a  datat ion proposée. 

5) LES FORMATIONS DETRITIQUES (MW) sont accessibles au somnet de 1 a fa la ise ; 
leurs  re la t ions  avec les  ca lca i res ne sont v i s i b l es  que sur quelques m2, à 1 'extrême rebord 
de l a  fa la i se .  

- A l e u r  extrême base, des calcaires arg i leux rouges e t  jaunes recouvrent l a  surface du 
ca lca i re  e t  en renferment de p e t i t s  éléments anguleux. Le contact es t  i r r é g u l i e r  : l e s  ca l -  
ca i res arg i leux rempl issent  des cavi tés de dimensions décimétriques creusees dans l es  ca l  - 
ca i res ; l'absence de froissement permet également .d'admettre que l e  contact correspond à 
une superposit ion sédimentaire non modif iée par  1 a tectonique. 

Les calcaires arg i leux renferment une microfaune p l  anctonique assez b i en  conservee 00 
se trouvent : 

- GZoborotaZia aragonensis Nut ta1 (voir pl. X, 1 9 à 22) et GZobigezdna aenni 
(Beckmann) dont l'association caractérise un intervalle comprenant les zones à Gr, aragonen- 
s i s  - GZobZgerinatheka subcongZobata (Eocène inférieur élevé et partie inférieure de 1'Eo- 
cène moyen, selon Stainforth et coll., 1975 - voir fig . 9) ; 

- GZoborotaZia pseudotopiZensis Subbotina (voir pl. X, 14 à 18) cif ée depuis la 
zone à G r .  psardomenardii jusqu'à la zone à Gr. aragonensis (Paléocène superieur et Eocène 
inférieur p .p., selon Stainforth et coll., 1975 - voir f ig . 9). 

11 s ' agit donc d'une association d' âge éocène inférieur élevé (correspondant sensible- 
ment à la zone à Gr.  aragonensis), ce que confinue l'absence de tout représentant des gen- 
res Hantkenina et GZobigehnatheka. 

- Une alternance gréso-pél i t i q u e  (environ 30 m) de type f l ysch  surmonte l es  marno-çal- 
caires. Quelques passées conglomératiques l i v r e n t  des éléments constitu6s d'une breche ca l -  
ca i re  e t  quartzeuse à débr is d8Alvéol ines e t  Mumnulitidi3s (dont CuuiZZie2Yi.a ?). 

6) UNE UNITE SUPERPOSEE 

Des roches effusives comparables aux précédentes (Mb) reposent sur l e  d e t r i t i q u e  par  
1 ' intermédiaire d'un contact v ra i  semblablement p l a t  mais compliqué par de p e t i t s  accidents 
sub-verticaux. Des ca lca i res ner i t i ques  c l a i r s  (Mcn) surmontent l e s  roches effusives pa r  
1 ' intermédiaire d'un contact sub-horizontal ( v i s i b l e  à l a  chapel l e  dédige au Pr. Il ias )  
probablement tectonique (absence de Mar). Ces calcaires, peu épais (20 m) sont séparBs 
abruptement des couches pindiques par un accident sub-vert ical  ; l e  recouvrement pindique 
e s t  observable par a i  1 leu rs  au S de l a  chapel l e  ( f i g .  68). 

En rdswné, 1 'Uni té  du Megdhovas, constituée de deux un i  tés  tectoniques d is t inc tes  (1  'u- 
n i  t é  supérieure compl iquée par des déco1 1 ements internes) repose par 1 ' intermédiaire d'une 
'écharde" pindique sur l 'autochtone r e l a t i f  e t  se trouve recouverte par l a  nappe pindique. 





Bien di'stincte des foi-ations, ptndiqm-~ par l e  m l t e f  ebrùpta @'a11@' 
taraisa de Psi9ouraktros a t t i r e  l4at tant ion b l 'ohervataur vatrant & . H i - E l  
plus aocessible que l a  prik€&nte mir les  oboervatiosrs ii son p.)& ierS;- & s 
ais4ts e t  permettent d'en comprendre l a  signification (fi$. 73 ii 70). . - - 

Un sentier circulant p r ~ s  du pied de l a  W a i s e  pemt di@bbrv8~ &'un 16 tbt 
facies wf ld f l~sch (relativement pQlit ique, m i s  m f e r r a w t  &a b l w  @am dt fwiW ue- 
r48s) 56 t m v e  topographiquaiaent au-dessus du Flyseii du Synclinal d,Epim-&mm%lC, Le , 

contact de cas deux ensanible n'est c l a i r  que f i s  de 1'extMmitQ wci8antr le $a Ir falelw ' 

00 un excellent affleurement permet de noter ! a superposition suivante (fig. 75). 

1 ) 1;6 PLYSCH LW SXICmAL DtEPIREmMIE ( Fea ) . - 

el US ~ 1 ~ 6  CAW:AD?&S 6~ PETITS w c s  ( 1 )  2 , d'uns puissanct & 20 il 38 r r ,  tl- 
che en *filailaentsU formant des f e u t ~ g e s ,  t d s  conparab 1 es à ceux qaii c o r w t f m ' t  la  p&We 
triasique des Calcaires de Drinos pindiques. Ces calcaires passent c la i remnt sws : 

3) vnr ENSEM3LE R lXWlWVE PEUTI4jüZ (CLI) mfWUWtt des BI- * WtS14 
divemes (dkimétriques en cl4tnQ.ral) de faci&s €voquW 
kaircs &x&ner grands Fore#linifWs dont 1 'un a 1 ivrC 
sawa dlenv"imn 20 m , . a t  ensanrble est visiblenient (a l a  
l a  =s'se caleaire constituant l a  falaise, &nt il est s 
harixoisltal ra. 



5) UN NOUVEL ENSEMBLE DE TYPE WILDELYSCH (MW) dont l a  base (observable en quel- 
ques points,  sur de pe t i tes  surfaces, à 1 'extrême bord de l a  fa la i se )  remp l i t  des cavi tés 
creusées au somnet des calcaires. 

La p a r t i e  in fé r ieu re  (30 m environ) du d é t r i  t i que  e s t  d'aspect conglomératique. Les 
éléments, assez bien arrondis dans l'ensemble, sont p r i s  dans un ciment calcaréo-marneux. 
Certains de ces éléments - les  p lus nombreux- sont de type pindique (ca lca i res à GZobotrun- 
cana, m ic r i tes  l i t ées ) .  D'autres sont t a i l l é s  dans des roches témoignant de remaniements 
antér ieurs : brèches calcaires où vo is inent  des débris di Alvéol i nes, Orthophragmi nes, Num- 
mu1 i t i d é s  e t  CuneoZina , débris de mic r i tes  à GZoborotaZia, débris diorbi to ides, débr is de 
mic r i tes  à P i  thonel les,  débris de ca lca i res à CuneoZina e t  SeZZiaZveoZina, débris de mic r i -  
tes à SaZpingoporeZZa. Une passée marneuse proche de l a  base a l i v r é  une maigre microfaune 
mal conservée où sont cependant discernables des GZobZgeAnatheka sp., indiquant un age 60- 
cène moyen ou plus récent. 

La p a r t i e  supérieure du d é t r i  t i que  es t  p lus p é l i t i q u e  ; l a  matrice, apparemment azoT- 
que, peut prendre une t e i n te  rouge. Les éléments p lus dispersés, souvent anguleux, semblent 
moins fréquemnent d 'o r ig ine  pindique. 

6) LA NAPPE PINDIQUE recouvre ce t  ensemble, représentée s o i t  par l es  Calcaires de 
Drimos so i t ,  localement, par l es  Radiolar i tes (P 3, f ig. 74 e t  75). 

m rdswnd, 1 'Uni té du Megdhovas s e r a i t  encore const i tuée de deux un i tés  tectoniques d ' i -  
négale importance, comprises ent re  l e  Flysch autochtone r e l a t i f  (dont e l  l e  es t  séparée par 
une "ëcharde" pindique) e t  l a  nappe pindique, On né peut exclure, en toute r igueur, que l a  
s t ructure ne s o i t  p lus  simple, dans 1 a mesure où 1 'on admettrai t  que 1 "écharde" p i  ndique 
représente un "bloc" compris dans l'ensemble dé t r i t i que ,  qu i  pou r ra i t  a i ns i  éventuellement 
const i tuer  l e  somet  du Flysch du Syncl inal  diEpire-Akarnanie ; l a  t a i l l e  t ou t  à f a i t  s in-  
gul i è r e  (mais sans doute exagérée sur l a  f ig.  73) de 1 '"écharde" ne m i l i t e  cependant pas 
en faveur d'une t e l  l e  in terpréta t ion.  

II. - AUTRES AFFLEUREMENTS SUSCEPTIBLES D'ECLAIRER LES PRECEDENTS 

' Les affleurements qui seront évoqués ne sont pas t r è s  expressifs en eux-mêmes, mais 
fournissent des indicat ions complémentaires, pour autant qu'on admette l es  assimi lat ions 
f a c i o l  ogiques proposées. 

A l  ROCHES EFFUSIVES (Mb) 

Le t e r r i t o i r e  de l a  f e u i l l e  Frangista ne l e s  montre n u l l e  p a r t  a i l l e u r s  que près diAyios 
Vlassios. Ces roches ex is tent  probablement au f r o n t  de l a  nappe pindique, jus te  au S du 
bord méridional de l a  f e u i l  l e  : des blocs écroulés sont observables en contrebas de ce 
f ront ,  peu au S de Kastanoula ( f i g .  67). 

CALCAIRES DE FACIES MONITICO-ROSSO (Mar) 

1) A L'EXTREME S DE LA FEUILLE FRANGISTA, j us te  au S du v i l l a g e  de Kastanoula, 
un grand rav i n  de d i r ec t i on  E-W permet d'observer l e  contact d i r e c t  de l a  nappe pindique 
(Dé t r i  t i que  t r ias ique)  sur l e  Flysch pé l  i t ique autochtone r e l a t i f .  Pourtant, en contrebas, 
dans l e  même rav i n  se trouvent de grands blocs (plus de 100 m3) de faciès amnoni tico-rosso, 
relativement r iches en Amnonoïdés, non dégageables sans techniques p a r t i c u l  ières. On peut 
supposer q u ' i l  s ' a g i t  d'un témoin d'un recul  récent du f ron t  pindique, sous lequel se t rou- 
v a i t  une écharde de ce matér ie l ,  maintenant rédui te  à 1 ' é t a t  de grands blocs écroulés. 

Un échantillon de ce calcaire a livré des Conodontes de 1'Anisien supérieur : GZadi- 
gondoZeZZa te thyd is  (thick.) et Anastrophognathus saggi taZis Bender (détermination B. Vrie- 
1 ynck) . 



2 )  PLUS AU S, SUR LE TERRITOIRE DE LA FEUILLE THEWON, au N de Si todna,  de nOW 
breux blocs du même fac iès sont également observables en contrebas du f r o n t  pindique. Plu- 
sieurs échanti 1 lons ont  1 i v r é  de r iches associations de Conodontes (détermi nées par B. Vrie- 
lynck) : 

- du Carnien somnital-Norien basal, avec Pmonodina (C. ) muezleri (Tatge) , Neohin- 
deodelZa tr iassica tmass ica  (Muller), CMrodeZZa dinodoides (Tatge) , ~zarkodina to r t iZ i s  
(Tatge) , Emtiognathus aieg Zeri (~iebel) , ~pGondeZeZZa diebe Z Z i  (Kozur et Mos tler) , E. 
nodosa (Hayashi), E. pemicra (Hayashi) ; - du Norien supérieur, avec EpigondoZeZZa bidentata (Mosher) . 

3) DANS L'ANGLE NW DE LA FEtJILLE FRANGISTA, 1 es grands b l  OCS armant 1 e massif 
de Kastro ( v o i r  f i g .  67) e t  supposés, en ra ison des alignements N-S q u ' i l s  présentent, cons- 
ti tuer  des éca i l l es  au sein du w i ld f l ysch  sont formés de calcaires roses, oil cependant au- 
cune Ammonite n 'a  é té  observée. 

Un échantillon a livré des Conodontes du Norien supérieur : Hindeode ZZa (~e tapr ionio-  
dus) ardmcsovi Kozur et Mos tler , Neogondo Ze ZZa navicu Za steinbergensis (Mosher) , EpiwP'xk- 
ZeZZa bidentata Mosher, E. nodosa (Hayashi) et E. postera (Kozur et Mostler) . 

I Cl CALCAIRES NERTTIQUES CLAIRS (Mcn) 

Un grand bloc af f leure au sein du w i ld f l ysch  au fond de l a  demi-fengtre du Megdhovas 
(près du S terminal de Psilovrakhos, f ig. 67). Relativement broyé, il a fourn i  des sections 
dlûrbitopseZZa. On peut l e  considérer canme l a  terminaison de l a  masse ca lca i re  du bord S 
de l a  demi-fenêtre (barre de Psilovrakhos) . 

I Dl WILDFLYSCH (MU) 

Toujours caractér isé par ses blocs f l o t t a n t  dans une matr ice pé l  i tique, i 1 a f f l eu re  
presque t ou t  au long du f r on t  pindique, sans qu'ordinairement on puisse observer son contact 
avec l e  Flysch autochtone r e l a t i f .  On observe en revanche clairement son recouvrement par  
l a  base de l a  nappe pindique en plusieurs po in ts  ; en p a r t i c u l i e r  pres des deux ponts par  
lesquels l a  route f ranchi t  l e s  rav ins descendant du f r o n t  pindique près de Petroto ( f i g .  
67); On décr i ra  ce t  affleurement puis 1 'on donnera une vue globale des autres. 

I 1 ) L 'AFFLEUREMENT DE PETROTO-KHOUNI 

La tranchée de l a  route a dégagé l es  affleurements l e s  plus aisément observables ; on 1 d ist ingue : 

- un faciès conglomératique b ien cimenté (portant une eg l i se  à t o i t  rouge). Les 
éléments, anguleux d faiblement arrondis, sont de t a i l l e s  e t  de natures t r es  variées. Les 

,blocs at tr fbuables à une sér ie  de type pindique (micr i tes l i t ées ,  jaspes à Radiolaires) ou 
à une sér ie  de type Gavrovo-Tripolitza (calcaires à Alvéolines e t  plancton) n'en sont pas 
absents, mais l es  blocs sont plus fréquemnent t a i l l é s  dans des gres a débris calcaires va- 
r iés ,  ou des brèches calcaires (à quartz dé t r i t i ques)  à éléments variés ( fac ies planctoni-  
ques ou nér i t iques)  où des Nummulites, des Orthophragmines e t  des Gragbow8kia sont obser- 
vables ; - un fac ies pé l i t i que  gr is-verdatre à "pass6es" ( l e n t i l l e s  ou blocs ?) rouges ou 
vertes. Les blocs épars, fréquemnent polyédriques mais à bords émoussés, paraissent peu 
d i f f é ren t s  des précédents. On y a noté un fragment de m i c r i t e  à débr is de Rudistes e t  pro- 
babl e AocordieZ Za. 

Bien que parcouru de f i lonnets de c a l c i t e  (corne l e  Flysch autochtone r e l a t i f  proche), 
bien que l es  pé l i t es  a i en t  par fo is  l 'aspect  éca i l leux e t  lus t ré ,  b ien que des blocs so ient  
1 imi tés par  des surfaces str iees, 1 'ensemble ne présente pas 1 ' aspect d'une formation écra- 
sée. Une s t r a t i f i c a t i o n  d'ensemble assez ne t te  parfois,  l 'al ignement des p e t i t s  blocs dans 
certains l i t s ,  l a  maniere dont l es  blocs décimetriques sont moulés par l a  mstr ice p é l i t i -  
que, l a  nature variée des blocs e t  l eu r  aspect fréquemment émoussé semblent au cont ra i re  
témoigner d'une s t ructure sédimentaire à peine modif iée par des contraintes tectoniques. 



2) WE D'ENSEMBLE SUR LES AUTRES AFFLEUREMEITS 

Découverts peu 3 peu au cours de 1 'avancement du lever  de l a  f e u i l l e  Frangista e t  
longtemps énigmatiques, ces affleurements n 'ont  pas f a i t  1 ' ob j e t  des observations nécessai- 
rement longues e t  dé ta i l l ées  qui  permettraient de l e s  é c l a i r e r  précisément. On peut cepen- 
dant f a i r e  un é ta t  p rov iso i re  de l a  nature des blocs observés. 

Outre un unique p e t i t  b loc  (décimétrique) de roche ef fus ive observé en éboul is (donc 
de provenance incertaine) près de Psilovrakhos e t  des éléments gréseux assez fréquents, 
ces blocs se répar t issent  en t r o i s  grands types. 

- Les uns proviennent d'une (ou plusieurs ?) sé r ie  pélagique ; on a observé des 
ca lca i res à " f i l  amentsn ( t r iasiques, probablement) , des jaspes à Radio1 a i res e t  des m i c r i -  
tes 1 i tées à Radiolaires ou à GZobotmcncana. Sans qu' il s o i t  possible de s'en assurer, on 
t iendra pour probable q u ' i l s  soient de provenance pindique. 

- D'autres proviennent d'une (ou p lus ieurs  ?) sé r ie  nér i t ique.  Les blocs homogè- 
nes de faciès de ce type sont relat ivement rares e t  habituellement représentés par  des ca l -  
ca i res à débris de Rudistes e t  à débr is dlAlvéolines. Quelques gros blocs (plusieurs m3) 
calcaires, proches de Tripotamon ( f i g .  67) au S du Monastère Tatarnans, vers 400 m d ' a l t i -  
tude, const i tuent une exception ; i l s  ont  l i v r é  une r i che  association d'organismes bentho- 
niques de 1 ' Eocene supérieur (Grz ybowskia , Chapnanina gassineneis , FabZania cassis, HaZ- 
kyard ia  minima.. . ) mêlés de débris de calcaires à A l  véol ines e t  de rares quartz d é t r i  ti- 
ques. I l s  pourraient représenter un facies de type T r i p o l i  tza, où 1 'on s ignale par fo is  des 
quartz dét r i t iques dans l es  calcaires nér i t iques de ce t  âge. - La p lupar t  sont de nature composite. Çe sont des brèches calcaires,  à éléments 
souvent j o i n t i f s ,  pa r fo is  cimentés par un gres calcareux e t  renfermant souvent, ce qu i  l e s  
rend caractérist iques, des p e t i t s  débr is verts, résu l tan t  de l ' a l t é r a t i o n  de roches érup- 
t ives.  Les débris observés sont, ou t re  ceux des catégories précédentes, t rès  var iés ; les  
débr is d 'o r ig ine  pélagique sont constitués par des m ic r i t es  à P i  thonel les, Globigérines ou 
GZoborotaZia ; les  débr is d 'o r ig ine  nér i t i que  sont des m i c r i  tes à Udotéacées, à SaZpingopo- 
reZZa (Jurassique supérieur-Crétacé in fér ieur )  des m i c r i  tes fenestrées à M i l  i o l  ides, des 
m i  c r i  tes à Cunéol i nes , flezzazata ou SeZZiaZveoZina (Crétacé "moyen"), des m i  c r i  tes  à Aeo- 
Zisaccus, à Rhapydionina Zibumica, à Orbitoides, SideroZi tes catc i t rapo ides (Crétacé su- 
pér ieur )  , des calcaires à Numnul i tes, A l  véol i nes , Algues Mélobésiées. Les p lus récents fos- 
s i l e s  observés sont des Grzybonskia, d'bge éoc6ne supérieur ; des Chapnanina gassinensis, 
qu i  pourraient en p r inc ipe  indiquer des âges p lus récents, sont toujours associées à des 
faunes d'dge éocène moyen ou supérieur. 

En bref ,  l e s  blocs sont d 'or ig ines t rès variées. L'abondance r e l a t i v e  des fragnents 
témoignant d'un remaniement "au second degré" indique que l e  w i ld f l ysch  r6su l t e  en p a r t i e  
de 1 a destruct ion d'une premiere formation d é t r i  t ique, déjà hétérogène. On admettra par 
a i  1 leurs,  faute d ' a l  te rna t i ve  vraisemblable, que les  blocs de cons t i tu t ion  homogène pro- 
viennent des séries du Pinde-Olonos e t  de Gavrovo-Tripolitza, 

III. - VUE D'ENSEMBLE SUR L'UNITE DU MEGDHOVAS ; SIGNIFICATION 

Pour autant qu'on achnette 1 a 1 ég i t i m i t é  des ass imi la t ions ent re  faciès d'apparences 
identiques, on reconst i tue l a  succession suivante, de bas en haut : 

- Roches ef fus ives (Mb) ; - Calcaires ammoni ti CO-rosso (Mar) ; 
- Calcaires né r i  t iques (Mcn) ; - Détr i  t ique, de faciès w i  l d f l y sch  essent ie l  lement (Mw). 

A )  ROCHES EFFUSIWS (Mb) 

Epanchées en m i l  i eu  aquatique, ces roches d ' a f f i n i t é s  basal t iques sont d'âge anis ien 
(ou antér ieur)  en ra ison de l e u r  remaniement a l a  base des calcaires amnoni t ico-rosso. A 
défaut d'analyse précise, l eu rs  ressemblances avec 1 es roches t r ias iques de type cal  co-al- 
ca l  i n  mises en h i dence  en d'autres points (Pinde septentr ional  , Terry , 1972 ; Péloponnèse 
du N, De Wever, 1976 b) suggèrent l e u r  appartenance à un vaste ensemble, témoin des disten- 
sions éotriasiques. 



La 'gllpwpositlm primaire de y facies aux roches efQuoivcw est a m -  prr 3.e q- . 
n i m t  da ~ l 1 m ~ e i ,  p re isaMnt  d a n ~  llCchantftlsn di& t e  plus &an-(lftJs4~). 4 % ~ :  - 

~ , ' c ~ ~ ~ t h a b , i ~ 1 , c e f a c i b s m p r Q s e n W , p o u r  @aisbarrmlat4uariih.ntfâ@9k;.una~* : , 
.de terps cansidGrable puisqu'on y date l'Anis "i en, 1'Anfsien wp&riw-, I'iwWm&310 WH- 

, nien-Carnieh moyen, l e  Carnien samtital-Norien basal, l e  @rien suplrieur. . *, 

Ca d&dt de typo pelagfque [assuré i c i  par l a  pr€$ewe da Radiolai 
caract&rissnt les rides de "type briançotmais* w l a  p&riphérie des ri 
(kibouin, 1964) serait  localise à des profondeurs mtables, coprfsias 
Q i m s  e t  un mi 11 fer, de n pour B e r m l  1 t (1972), antm 1 QOO e t  1 !BO 

, W in tmr  (1975). On a h e t  dow a i s h n t  que l e  d a i m  rcpWsertté c o r n  
: t ion & l a  plate-fome carbonatée de Gavrovo-Tripol-itta (rapaelons les 
, du Trias du b a i n e  de Tr ipol i t ta)  ii un dairaine plus profond, qui serait  celui  du bassfn 

pindique, dont on ne connaft pas directanent l 'h is to i re  alitérisure au Cadm, mis-  -6 
d i f f S m m i e d  cette ep ue. Rappelons en outrequece smtdes  faciès dece "9 montent directament l e  ond basaltique an bordure des Bahamas (Bernail l i , 

Ce facies t radui t  ordinairatent (Aubarin, 1964 ; &emoulli, 1972) un drsnpgasntt da - 
egime sedimentaire dans l e  sens nérit ique d. pelagique, c'est-&-dire un strdre,Wm$%W!!e 
lors ~'approfondisseiw~ts. I l  n'en est  r i en  i c l ,  @que wlm tarW v r a i d i t  
son $BS andi t ions dSaffleureAernt (falaige dt@ourvua de diômnt1nrriW visi.trlr), 
rss ng r t t l  es sucWent à 1 'arnonitico-rosso. Le renversamt de tl%ndam &*mi. 
it u a n t  pas wipnndre, dans l a  msum 00 Ta bassin pindlgcu r a a  1 

pk&om€ne : 1 'approfomdissmnt t radui t  par l e  d&eIopphwnt de l a  ' 
iQs radiolari t ique deMe f in i - t r iasique et/w é ~ l  ias i  prcej succdidant 

siquw connaftra une rëmission liasique ilarquM par le dQpbt de mJ&m 5 +Q$ 
' - apports carbotiatas d'origine f i r i t i q u e  dans l e  damine pfRWque au Lias tra$ut@m& @&Je 
- mm% une d i f i c a t i o n  de l a  bordure du bassin, i c i  dimctkmsirt smstble. , 

CI c- i F m m " w  (m.) 
. . _ . 



DETRITIQUE ( M d  

Cet ensemble es t  discordant puisqu' il repose sur l e  L ias moyen daté d4une p a r t  (Ps i lo-  
vrakhos) e t  sur des niveaux non datés, de même faciès,  dont il p a r a i t  extrêmement peu pro- 
bable q u ' i l s  soient de même age d'autre p a r t  (Ayios Vlassios). 

Trois faciès ont é t é  observés : 

1 )  UN FACIES DE TYPE FLYSCH GRESO-PELITIQUE, renfermant peu de blocs exotiques. 
11 s ' a g i r a i t  des niveaux les  p l  us anciens (Eocène i n f é r i e u r  élevé) , reposant directement 
sur l es  calcaires de l a  lame dlAyios Vlassios. 

Signalons qu'en quelques po in ts  (Massif de Tripotamon, demi - fenêtre de Petroto), un 
fac iès gréso-pél i t i q u e  a é té  observé à proximité des "pé l i  tes  à blocs". Il f u t  a t t r i bué  
sur l e s  cartes au Flysch du Megdhovas, mais j e  n ' a i  pas pu me convaincre q u ' i l  ne puisse 
s ' a g i r  du Dé t r i  t ique t r ias ique  pindique mêlé tectoniquement à ce Flysch. 

2) UN FACIES DE TYPE CONGLOMERATïQüE, r i c h e  en éléments de provenances variées, 
p r i s  dans une matr i  ce ca l  caréo-marneuse. A Psi1 ovrakhos , ce faciès es t  directement super- 
posé aux calcaires du L ias moyen ; il s e r a i t  postér ieur  au précédent faciès (Eocène moyen 
ou p lus récent). 

On l e  connaît également en i n t e r ca la t i on  (sédimentaire ou tectonique ?) au se in  du 
fac iès suivant, à Petroto, où il a fou rn i  des foss i les  de 1 'Eocène supérieur (manifestement 
non en place) . 

3)  UN FACIES DE "PELITES A BLOCSM, auquel des passées d'apparence l en t i cu l a i r e ,  
rouges ou vertes donnent un aspect caractér ist ique. Ce fac iès est  l e  plus fréquemnent re- 
présenté, il a fourn i  en plusieurs po in ts  des f oss i l es  (remaniés) de 1 'Eocène supérieur, 
mais pas l à  où il se trouve en place sur son substratum (Psilovrakhos) . 

Ces t r o i s  faciès ex is ten t  sûrement en pos i t i on  allochtone, l à  où i l s  sont superposés 
aux Calcaires nér i  t iques. Le faciès conglomératique e t  essent ie l  lement l e  fac ies de pél  i- 
tes à blocs ex is tent  sûrement au contact d i r ec t  du Flysch du Synclinal dlEpire-Akarnanie ; 
les  affleurements ne sont jamais assez bons pour permettre de discerner l a  nature de ces 
contacts mais 1 ' absence apparente de fossi les 01 igocènes dans les  facies w i  1 dflysch, com- 
me l a  d i rec te  superposit ion des ensembles clairement al lochtones (Couches de passage au 
Flysch pindiques puis Roches ef fus ives de 1 'Uni té du Megdhovas à Ayios Vlassios, pu is  nap- 
pe pindique plus au S) n ' i n v i t e n t  pas à admettre que les  wi ld f lyschs puissent ê t r e  autoch- 
tones. On a donc, sur l e s  cartes, toujours représenté l e s  formations de type wi ld f lysch 
en s i t ua t i on  a l  lochtone e t  admis impl i c i  tement l e u r  appartenance a 1 'Uni t é  du Megdhovas, 
c 'est-à-dire à un même substratum d'or ig ine,  const i tué par  l es  Calcaires né r i  tiques. 

Pourtant,le f a i t  que les  blocs homogènes a t t r i  buables à l a  sé r ie  de Gavrovo-Trip01 i t z a  
e t  l e s  foss i les  d'âge éocène supérieur n 'a ient  é t é  observés que dans les formations d é t r i -  
t iques dépourvues de re l a t i ons  connues avec les  Calcaires nér i t iques, ou chevauchées par 
eux, i n c i t e  à concevoir que deux ensembles puissent se t rouver  i c i  confondus, rapprochés 
par l a  tectonique. 

- Les formations d é t r i  t iques superposées aux Calcaires né r i  t iques (Ayios V l  assios, 
Psilovrakhos) seraient d'âge relativement ancien (éocène i n f é r i e u r  terminal e t  éocène moyen) 
e t  proviendraient d'une pa t r i e  relativement i n t e rne  ( c e l l e  des formations qu ' e l l es  sumon- 
tent ) .  

- Les formations dé t r i t i ques  dépourvues de c l a i r es  re la t ions  avec l es  Calcaires 
nér i t iques seraient d'âge -en p a r t i e  ou en t o t a l i t é  ?- p lus récent (éocéne supérieur) ; l e  
f a i t  qu ' e l  l e s  puissent ê t r e  chevauchées par l es  Calcaires nér i t iques (Psi lovrakhos) e t  qu'-  
e l l e s  puissent renfermer des blocs a t t r ibuables à l a  sé r i e  de Gavrovo-Tripol i tza la i ssen t  
supposer qu ' e l  les so ient  issues d'une p a t r i e  r e l  ativement plus externe. 

On verra par l a  s u i t e  que ce t t e  d i s t i n c t i o n  e s t  cohérente avec l a  théor ie  tectono-sé- 
dimentaire développée à l ' i s s u e  de l'examen de l'ensemble des affleurements. 
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CHAPITRE II : AFFLEUREMENTS DE GRECE CONTINENTALE ET DU PELOPqNNESE SEPTEN- 
TRIONAL PRESENTANT DES ANALOGIES AVEC CEUX DE L UNITE DU MEG- 
DHOVAS 

On examinera successivement, du N au S, l e s  affleurements susceptibles d ' éc l a i r e r  1 'ex- 
tension ou l a  s i gn i f i ca t i on  de l ' U n i t é  du Megdhovas. 

1. - LES LAVES ET LES CALCAIRES DE PERISTERI 

Cet affleurement a déjà é té  évoqué (Troisième par t ie ,  p. 118 ; l o c a l i t é  V I I ,  f i g .  11) ; 
il n 'es t  pas possible de se prononcer à son s u j e t  sinon pour indiquer q u ' i l  n 'ex is te  pas 
dl impossibi l  i t é  manifeste à ce q u ' i l  représente un équivalent de 1 'Unite du Megdhovas. 

- Les andésites e t  basal tes andésitiques d'âge 1 adinien (ou antér ieur)  , selon 
Caron (1975), évoquent les  laves dlAyios V l  assios. 

- Les "calcaires.  c r i s t a l 1  ins  blancs, en bancs massifs". . . dont.. . "certaines p la-  
ges montrent encore une s t ructure graveleuse" (Aubouin, 1959, p. 29-30), qu i  peuvent cor- 
respondre " s o i t  à une brèche à éléments nér i t iques e t  à matr ice de ca lca i re  à Radiolaires, 
s o i t  une m i  c r i  t e  remaniée à nombreux débr is bioclast iques" (Caron, 1975) ne const i tuent  pas 
un exact équivalent des calcaires d' Ayios Vlassios mais l es  évoquent. 

- La s i t ua t i on  tectonique canplexe de ces ensembles, au contact du " f l y sch  Ioniens 
ou de diverses formations pindiques évoque également l a  pos i t i on  de 1 'Uni té du Megdhovas. 

- Enfin, 1 'existence aux environs de ces masses carbonatées, dans l a  val 1ée du 
Metsovit ikos, de formations pé l  i t i ques  rouges à blocs, d'apparence comparable à ce1 l e  de 
p é l i t e s  à blocs de l a  f e u i l l e  Frangista const i tue un aut re  indice.  

11 reste  que 1 ' i n t e rp ré ta t i on  proposée par Caron (1975), admettant l a  mise en place 
de ces masses par éboulement d'un panneau d ' o r i g i ne  nér i  t i que  dans l e  s i 1  l o n  pindique au 
Crétacé in fér ieur ,  fondée sur des observations directes, d o i t  p réva lo i r  sur des impressions 
résu l tan t  de simples analogies. 

II. - LES AFFLEUREMENTS DE FORMATIONS DE TYPE WILDFLYSCH AU FRONT DE LA NAPPE PINDIQUE, 
AU N DE LA FEUILLE FRANGISTA 

. Je s ignalerai  simplement pour mémoire, 1 'existence de formations de type w i ld f l ysch  
présentant des ressemblances avec l e  Flysch du Megdhovas, t a n t  par leu r  aspect que par l e u r  
s i t ua t i on  au f r o n t  de l a  nappe pindique. 

- Dans l a  va l lée du Metsovit ikos, à 1 ' W  de Votonossi ( v o i r  Dercourt e t  co l l . ,  
1977, f i g .  21, l o c a l i t é  4). - Dans l a  demi-fenêtre de Theodoriana, déterminée par 1 'apophyse méridionale du 
Tsoumerka (vo i  r f i g  . 84). 

- Près de Pigaï ( l o c a l i t é  V I I I ,  f i g .  11). 

Il s ' a g i t  d'affleurements que j e  n ' a i  observé que t rès  rapidement e t  dont on ne peut 
pas exclure q u ' i l s  so ient  autochtones, représentant l e  fac iès somnital du Flysch du Syncl i- 
na1 d '  Epire-Akarnanie. C'est d ' a i l  l eu rs  l a  conception des géologues de IGRS-IFP (1966? p. 
130) qu i  intGgrent aux Marnes de Potamia ''un faciès de marnes rouges, dépourvues de micro- 
faunes caractér ist iques, mais renfermant un cortège de microfaunes remaniées de 1 'Eocène- 
Sénonien". Desprair ies (in Dercourt e t  c o l l  . , 1977, p. 24) in te rp rè te  de l a  même manière 
l es  affleurements de Votonossi . 
II 1, - AU S DE LA GRECE CONTINENTALE 

Mis à pa r t  l e s  grands blocs (Roches effusiues, ca lca i res amnonitico-rosso) écroulés 
signalés précédemnent sous l e  f ront  pindique, imnédiatement au S de l a  f e u i l l e  Frangista, 
il ne semble pas que de grands affleurements puissent correspondre à l ' U n i t é  du Megdhovas. 
A Nafpaktos, en p a r t i c u l i e r  ( v o i r  f i g .  92), r i e n  ne s ' i n te rca le  entre l e  Flysch du Syncl i- 
na1 dlEpi re-Akarnanie e t  l e s  formations pindiques. 



I V .  - A L'W DU PELOPONNESE SEPTENTRIONAL (DOMAINE DES ECAILLES DE LA NAPPE DU PINDE- 
OLONOS ) 

Rien n'évoque, au f r o n t  même de l a  nappe, quelque équivalent possible de l ' U n i t é  du 
Megdhovas. Des affleurements intéressants ont cependant é té  signalés à proximité de ce 
f ront .  

A )  A  L'W DU M S S I F  DU PNAKHAIKON ( vo i r  f i g .  85) 

Tsof l  i as  (1969) a découvert de grands blocs (plusieurs dizaines de m3) dont l a  posi- 
t i o n  précise n ' a  pas pu ê t r e  décryptée en raison de recouvrements récents, mais qu i  peu- 
vent appartenir  à une base d ' é c a i l l e  proche du f r o n t  pindique (Glafkos). Il s ' a g i t  : 

- de t u f s  diabasiques ; 
- de cal  cai  res nodul eux rouges renfermant des Amnoni tes carni  ennes. 

Ces pointements montrent que l a  dua l i t é  t r i as ique  roches effusives-ammoni t ico-rosso 
correspond à un phénomène de grande ampleur. 

B )  ENTRE OLONOS ET KhTLMOS 

De Wever (1976 a, b) a mis en évidence l 'ex is tence d'une formation de type w i ld f l ysch  
("Formation à blocs")  tectoniquement lami née, en des pos i t ions t r ès  diverses dont ténoignent 
l es  feui 1 les  1/50 000 Goumeron, Kertézi  e t  Dhafni (no 254, 255 e t  266, f i g .  85). 

Les affleurements connus l es  plus occidentaux ( f e u i l l e  Goumeron e t  p a r t i e  NW de l a  
f eu i l  l e  Kertgzi)  , souvent t r ès  r iches en blocs constitués de r ~ c h e s  éruptives, paraissent 
parfois l i é s  à des bases d ' éca i l l e s  (en r e l a t i o n  avec l e  Dé t r i t i que  t r ias ique)  mais l e s  af-  
fleurements p lus orientaux (quar t  SE de l a  f e u i l l e  Kertezi  e t  f e u i l l e  Dhafni) sont de f o r  
mes t rès  diverses, e t  montrent l e  contact de l a  Formation à blocs avec des niveaux t r è s  va- 
r i é s  de l a  sé r ie  de l a  nappe pindique, pourtant encore toute en t iè re  représentée dans ces 
régions. Les informations provenant de l a  p a r t i e  occidentale des affleurements paraissent 
un peu cont rad ic to i res avec l a  conception acquise en Grèce continentale, selon laque1 l e  les  
formations w i l  df lysch ne par t i c ipe ra ien t  pas directement aux écai 11 ages propres à 1 a nappe 
pindique ; on notera cependant que l ' assoc ia t ion  de l a  Formation à blocs aux bases d 'éca i l l es  
p i  ndiques reste  toujours t r ès  loca l  isée e t  que 1 es affleurements or ientaux évoquent toujours 
des remontées de l 'autochtone r e l a t i f ,  postérieures à l a  s t ruc tu ra t ion  et/ou l e  rabotage 
basal de 1 ' a l  lochtone pindique. 

Quoi q u ' i l  en so i t ,  1 'observation de laNformation à blocsNdans ces régions t r è s  occi- 
dentales de l a  nappe pindique es t  importante en ce q u ' e l l e  montre que les  ensembles de type 
wi ld f lysch ne sont pas l i é s  fondamentalement à l a  "Table d'ArcadieN plus or ienta le ,  où l a  
sé r ie  pindique e s t  amputée de ses termes in fér ieurs .  

V. - A LIE DU PELOPONNESE SEPTENTRIONAL (DOMAINE DE LA TABLE D'ARCADIE) 

On d o i t  de t r ès  éclairantes observations à De Wever (1975, 1976 a, b) e t  Lekkas (1977, 
1978 b) sur les  formations de type w i  l d f l y sch  s i  tuées entre 1 ' autochtone r e l a t i f  (T r ipo l  i- 
tza)  e t  l 'al lochtone pindique démuni de ses termes les  p lus anciens. 

A )  VERS LE N (FEUILLES 1/50 000 DHAFNI, no 256 et KANDHILA, ne 257)  

De Wever a observé de nombreux affleurements d'une formation const i tuée "d 'a rg i les  
écai 1 1 euses dans 1 esquel 1 es sont resédimentés des blocs de t a i  1 1 e extrêmement va r i  ab1 e e t  
de nature diverse", s i  tuée "fréquemment en 1 i eu  e t  place du f lysch de Tr ipo l  i t z a  sur lequel 
e l l e  repose parfois" .  Il s ' a g i t  de lanFormation à blocs!! 

Les blocs, minutieusement observés en de nombreux points,  se rapportent à 4 types : 

- blocs de rapportant à l a  sé r i e  de Tr ipo l  i t z a  (ca lca i res né r i  t iques éoc&nes, 
marno-calcaires rouges e t  ver ts  renfermant Gr. oerroazuZensis S. 1 . ) ; 



, - 
- blocs se 'rapportant 8 la serie p i  ndtque [calcaires di UfilaaientsU et  Conodontcos ' 

du Trias thyen et sup,erieur, calcaims ai GEdbPtmaomrrz) ; 
- blocs d4attrbbution douteuse (gr& diwm] ; 

, . - bloçs non attribuables & des s6rtes connues : 
roches Bruptives variees : tufs andesitiques 4 datitiques a int8viala- 
tiens de calcaires triasiques, pMnoand&sites, basal tes ou basaltes anka- 
ramitiques, diorites ; - roches sédinientaiws : bkeches calcairss hét8roiaetriques, polygdinlques, 
remaniant des elëments cetacés et éoc&nes. 

- Shjrs nier 1 'Bventiuel effet de défornations tectoniques, De Wever attribue une valair 
daolistrostrciine 'a la Fomtian ai blocs. L'auteur ne pense pas avoir observé ~~~~~~~~~~nt 
Qil cette formation repose nomalmnt sur son substratun mis admet qu'il puisse s  agi^ 
d'une diff4renciation du Flysch de Tripolitra, forne au front de la nappe pindique et a 
se$ dépens ;, cette nappe aurait chevauche au cours de sa mise en place les produits de des- 
truction & sa partie frontale, , 

B) l'ERS LE S (PE:LûPOhlWSE CENTRAL, Alî S DE fPRXR9LIS) 

\ Lekkas (1979 a namiég~o~ation de PalWhora*un ensethle de type wildflysch, dont. 1 les blocs de tail e variable (jusqu ' 8  150 rn3) , soit monogBniques (calcaires éocines de Tri-  

d'ai eu 1 'accasion d'observer, en campagnie de S, Lekkas, d8s élenients polygeniques 
oQ sft trouvan% &inpris des débris de roches dont la prêsence est inconnue et tout  & fait 

, Improbable &,ns la serie de Tripol itza affleurant en Péloponnese ssptentrional . 11 s 'wi t  
da bimicrites fenestrées à très nunbreuses ~ulrsoZ+ll~l (Albien-Chmarrien) et des facies 
fenestrés B nonrbreuses grandes oolites fibro-radiées qui  correspondent exacteaient 9t celles 
qui se -vent dans le Jurassique terminal-CrBtacê inférieur du Massif du Gavrovo (voir 
Bernier et Fleury, 1980,. pl .  1, fig. 3). 

Toujours s i  tuée sous la nappe pindique, cette fonnation constituerait nomtalernent la 
partiè superieure du Flysch de Tripolitta mais pourrait reposer directement en contact pri- 
maire discordant sur des niveaux varies des carb~nates~de Tripolltza, ai sur la partie in-  
férieure. du Flysch de Tripol i tza, de facies gréso-pél itique. 

Lekkas (1979) v o i t  dans la Formation de Pal éochora "un ensemble tectono-sedimentai re 
. ' qui, .se trarvant 1 'avant de la nappe du Pinde, migrait vers 1 '\J et annonçait son arri*", 

des secteurs sergés de la zone de Tripol itza, contre lesquels 1\a nappe butait, fournissant 
des fragnents qui se malaient aux débris provenant de l a  destruction de la nappe, 



CHAPITRE III : TENTATIVE DE SYNTHESE 

1. - COMPATIBILITE DES OBSERVATIONS EFFECTUEES EN GRECE CONTINENTALE ET EN PELOPONNESE 

Les divers termes de l 'Un i t é  du Megdhovas paraissent t rouver des équivalents en Pélo- 
ponnèse. 

- Les roches ef fusives e t  1 'amnoni t ico-rosso t r ias iques paraissent avo i r  l e u r  
équivalent en Péloponnèse septentrional, mêne s ' i l  s ' a g i t  d'éléments -de grande t a i l  le- 
éventuellement inc lus  dans l es  formations de type w i ld f l ysch  : roches 4 rup t i v -e~  datees du 
Tr ias  au Drakovouni ( l o c a l i t é  X V I I I ,  f i g .  11) selon De Wever (197$), roches e f k s i v e s  e t  
amnoni t ico-rosso t r i as i que  au Panakhaf kon, selon Tsof l  i a s  (1969). Il n'es t  pas i n d i f f é r e n t  
que ces masses soient situées à l a  p a r t i e  occidentale de l a  nappe pindique, conaie l ' U n i t é  
du Megdhovas, encore que paradoxalement, l e  f r o n t  de ce t te  nappe (Olonos) en paraisse dBR1u- 
n i .  

- Sa masse carbonatée p r inc ipa le  (Calcaires né r i  tiques, 1 iasiques pour p a r t i e )  
au ra i t  pour contrepart ie 1 a sé r ie  carbonatée de (Gavrovo-) Tr ip01 i tza, à 1 a d i f  férençe prbs 
que les  Calcaires nér i t iques de 1 'Uni t6 du Megdhovas auraient subi une t r es  importante éro- 
s ion avant l e  dépdt des formations de type wi ld f lysch.  

- Son Flysch s e r a i t  assimi lable à 1a"Formation à blocsuet à 1a'Formation de Paléo- 
chora': t a n t  par sa pos i t i on  que par son faciès w i ld f l ysch  d'ensemble. On notera cependant 
que l e  Flysch de Grèce cont inentale est, en p a r t i e  au moins, p lus  precoce e t  q w  l e s  blocs 
de roches érupt ives y sont rares ou m h e  absents. 

Les analogies ex is tant  entre l es  affleurements de Grece cont inentale e t  du Péloponnese 
paraissent p lus s i gn i f i ca t i ves  que l e s  di f férences notées, qu i  peuvent t rouver l e u r  expl i- 
cation : l 'âge de l ' i n i t i a t i o n  du phénomène s e r a i t  l i é  iî l a  pos i t i on  paléogéographique du 
substrat  ; les di f férences de faciès ou de cons t i tu t ion  seraient l i ées  à l a  nature loca le  
de l 'a l lochtone,  auquel il faudra admettre que des lames de l 'autochtone r e l a t i f  auront é té  
intégrées. On admettra donc, à t i t r e  d'hypothèse de t r a v a i l ,  que 1 'ensemble des Formations 
de type wi ld f lysch,  déposées sur un substrat  de type Gavrovo-Tripolitza, préalablement d i f -  
férencie par les  e f f e t s  de l a  tectonique, resu l ten t  d'un &me phénomène migrant l i e  à l a  
mise en place progressive de l a  nappe pindique, 

II. - SIGNIFICATION DE L'UNITE W MEGDHOVAS 

Ecl a i  rée par l e s  observations effectuees en PéloponnBse, 1 'Uni t é  du Megdhovas peut 
prendre sa s i g n i f i c a t i o n  au regard des points suivants. 

A )  AU TRIAS IIVFERIEUR (ANISIEN p.p .  OU ANTE-ANISIEN) 

Les roches ef fus ives marqueraient l a  période de distension responsable des d i f f6 renc ia -  
t i ons  pal  éogéographiques. 

B )  AU TRIAS MOYEN ET SUPERIEUR 

Le faciès ammonitico-rosso témoignerait d'un domaine de bathyraétrie intermédiaire en- 
t r e  c e l l e  de l a  plate-forme carbonatée de Gavrovo-Tripol i tza e t  c e l l e  du bassin pindique, 
dont l a  s t a b i l i t é  depuis 1'Anisien (p.p.) jusqu'au Norien p a r a t t  remarquable. 

C) AU LIAS 

Les Calcaires nér i t iques indiqueraient que l e  domaine a i t  é t 4  in tégré a l a  p la te -  
forme carbonatée. On a d i t  que ce t te  expansion de l a  plate-forme, au cours du Tr ias termi-  
nal  ou du Lias in fé r ieu r ,  pour ê t r e  s ingul  iè re ,  trouve sa conf i rmat ion dans 1 'évo lu t ion 
des sér ies pindiques ( v o i r  Sixième par t ie ) .  



D )  DU LIAS A L 'EOCENE INFERIEUR ELEVE 

Aucune information d i rec te  n 'es t  évidemment accessible pour ce t te  période. Les phéno- 
mènes susceptibles d 'expl iquer l 'absence (non dépôt, érosion ?) des sédiments de cet te  pé- 
r iode sont mu1 t ip les .  

Parmi ceux qu i  sont connus, c i  tons : 

- l e  témoignage d'une importante phase de profonde érosion des calcaires de T r i -  
pol  i tza apporté par 1 es conglomérats d' âge crétacé basal du Péloponnèse méridional (Conglo- 
mérats de Sol inar i ,  Bassoulet e t  col  1 ., 1980) ; - les  mouvements d'âge f in i - c ré tacé  e t  paléocène discernés sur l a  plate-forme de 
Gavrovo-Trip01 i tza, principalement marqués à son bord occidental , mais dont on a trouvé des 
raisons de les  soupçonner à son bord o r ien ta l ,  pourraient ê t r e  i c i  marqués. 

~ On peut encore envisager des phénomènes d 'ordre plus général qu i  pourraient ê t r e  : 
- l e  r ésu l t a t  de subsidences d i f férenc iées du domaine nér i t i que  e t  du domaine pé- 

lagique, t radu i tes  par une i n s t a b i l i t é  de l a  région si tuée à leu r  j o i n t u re  ; - l e  simple e f f e t  de l a  surcharge sédimentaire sur l a  plate-forme de Gavrovo-Tri- 
p o l i  tza au cours du Mésozoïque, dont r é s u l t e r a i t  un bombement de ses rebords ( v o i r  Bo i l  l o t ,  
1979, p. 34-35) ; - l e  r é s u l t a t  d'un phénomène apparemnent mal connu e t  encore inexpl iqué du type 
de c e l u i  qu i  es t  d é c r i t  par Flament-Lieffr ig (1979) au large de l ' A f r i q u e  (Bassin d 'E l  
Aaiun-Tarfaya) où une pente cont inentale f o s s i l  isée par l e  Miocène tronque abruptement des 
couches crétacées apparemment non déformées e t  non fa i l l ées .  

Quoi q u ' i l  en so i t ,  l'absence de toute déformation d 'ordre franchement tectonique dans 
les  domaines adjacents jusque vers l a  f i n  de 1 'Eocène semble 1 im i t e r  à ces divers cas l e s  
p o s s i b i l i t é s  d 'exp l i ca t ion  de l a  discordance de 1 'Eocène i n f é r i e u r  élevé sur l e  Lias. 11 
s ' a g i t  dans tous l es  cas de phénomènes l im i t és  à des régions de bordures ent re  des domaines 
de s i g n i f i c a t i o n  t r ès  d i f férente.  

E)  A L'EOCENE INFERIEUR ELEVE 

L'existence d'un dé t r i t i que  d'âge éocène in fé r ieu r  élevé implique qu'au moins une par- 
t i e  de l 'Un i t é  a i t  é té  entraînée à profondeur su f f i san te  pour a c c u e i l l i r  l e  d6pôt des d e t r i -  
t iques alors répandus dans l e  bassin pindique mais absents de l a  plate-forme de Gavrovo- 
Trip01 i t za ,  ou que ce dé t r i t i que  a i t  commencé à déborder l e  bassin proprement d i t .  

L'âge éocène i n f é r i e u r  du d é t r i t i q u e  suggère en t ou t  é t a t  de cause une s i t ua t i on  i n t e r -  
médiaire du domaine qui  l e  reço i t .  

F) A L'EOCENE MOYEN ET SUPERIEUR 

L'absence de datat ion préc ise e t  l a  p robab i l i t é  de complications tectoniques rendent 
1 'analyse d i f f i c i l e .  

Pourtant, il p a r a t t  vraisemblable que ce s o i t  dès 1 'Eocène moyen que des débris d ' o r i -  
gine pindique sont scel lés dans l e  wi ld f lysch,  ce qui n ' es t  pas sans poser de redoutables 
questions puisque l e  Flysch pindique se déposerait encore à 1 'Eocène supérieur, au moins 
dans certaines par t ies  ( internes) du bassin ; il faudra en envisager, l e  moment venu, l e s  
conséquences re l a t i ves  à l a  s t ruc tu ra t ion  pindique. 

L'absence de t o u t  foss i le  d'âge 01 igocene ou plus récent dans l e s  formations de type 
w i ld f l ysch  suggère que, pour 1 'essent ie l  au moins, l eu r  dépôt se s o i t  p rodu i t  au cours de 
1 'Eocène supérieur. 

Les formations de type w i ld f l ysch  appartenant en propre à 1 'Uni té du Megdhovas (c 'es t -  
à-di r e  superposées au Calcaires né r i  t iques) témoignerai ent  encore d'une pos i t i on  i ntermé- 
d i a i r e  de leu r  région de dépôt. L'absence de foss i les  de 1 'Eocène supérieur comme c e l l e  de 
blocs homogènes de type Gavrovo-Tripol i tza indiqueraient que ces wi ld f lyschs se sont for-  



més dès l a  première s t ruc tu ra t ion  des sédiments pindiques, a lors  que nu l l e  p a r t i e  du Gavro- 
vo-Tr ipo l i tza n ' é t a i t  encore affectée. Les autres formations de type wi ld f lysch,  d'âge éo- 
cène supérieur (et/ou p lus récent) témoignent au cont ra i re  que des port ions du domaine né- 
r i t i q u e  é ta ien t  l a  p ro i e  de l 'é ros ion.  

I III. - CONCLUSION 

L'Uni t é  du Megdhovas cons t i tue ra i t  l e  témoin d 'un vé r i tab le  domaine intermédiaire en- 
t r e  un domaine de plate-forme e t  un domaine de bassin, t e l  que ce lu i  que p a r a t t  impl iquer  
1 'exemple de 1 a plate-forme des Bahamas présentant une 1 i m i t e  t rès  tranchée avec 1 'Océan. 
On ne peut concevoir que de t e l l e s  l i m i t e s  soient compatibles avec des danaines d ' i n t e r d i -  
g i t a t i o n  de fac iès représentat i fs  des deux types de sédimentation s i  opposés e t  l ' ex is tence  
de brèches constituées de matér ie l  d ' o r i g i ne  né r i t i que  dans les  danaines de sédimentation 
pélagique n 'es t  jamais que l e  témoignage, p lus ou moins l o i n t a i n ,  de 1 'existence de ces li- 
mites tranchées, lorsque l a  d i f f é renc ia t i on  est  déf in i t ivement acquise. 

~ La t race de l a  d i f fé renc ia t ion  éotr iasique -à v ra i  d i r e  sans doute non 1 imitée au do- 
maine de t rans i t i on -  s ' y  trouve, cachetée par l'ammonitico-rosso, seul faciès reconnu qu i  

1 puisse ê t r e  considéré comne t rans i t ionnel ,  a lors que l a  d i f f é renc ia t i on  demeurait f a i b l e .  
Le témoignage, au Lias, d'une expansion du danaine nér i t i que  es t  encore une t race de l a  po- 
s i  t i o n  intermédiaire du domaine du Megdhovas, susceptible, à 1 a faveur de f luc tua t ions  ba- 
thymétriques relat ivement fa ib les,  de changer de s ign i f i ca t ion .  La lacune des sédiments du 
Lias à 1'Eocène i n f é r i e u r  témoigne elle-même de phénomènes qu'en l'absence de manifestations 
franchement tectoniques, on peut s i t u e r  dans des régions comprises à l a  j o i n t u r e  de domaines 
dont l e  fonctionnement e s t  t r ës  d i f fé renc ié .  L'âge éocène in fé r ieu r  terminal des premiers 
dépôts dé t r i t i ques  déposés sur ce substrat  évoque également une pos i t i on  intermédiaire entre 
l e  bassin e t  l a  plate-forme. Par l a  su i te ,  l e  domaine es t  apparemment l e  siège précoce d'une 
sédimentation de type w i ld f l ysch  témoignant d'une destruct ion des sér ies pindiques, inde- 
pendamnent écai 11 ées, puis son matér ie l  se trouve in tégré à l a  p a r t i e  externe de 1 ' a l  loch- 
tone pindique. 

Il s 'ensu i t  qu'une théor ie  d'ensemble peut ê t r e  présentée, q u ' i l  l u s t r e  l a  f i gu re  79. 
On a adopté l es  solut ions graphiques l es  plus simples, en admettant un approfondissement du 
damaine pindique équivalent l a  subsidence du danaine nér i t ique,  donc 1 'absence de t o u t  
mouvement important à l a  j o i n t u re  des deux danaines au cours du Mésozoïque ; 1 a discordance 
des dé t r i t i ques  éocGines e s t  supposée ê t r e  due à des mouvements d'âge intra-paleocenes symé- 
t r iques de ceux qu i  ont  é té  mis en évidence à l a  bordure occidentale du domaine ner i t ique.  

1 L ' h i s t o i r e  du domaine du Megdhovas e s t  schématisée en 7 stades. 

- Stade 1 - Trias supérieur 
A la suite de la distension éotriasique, le domaine se trouve dès IlAnisien et jus- 

qu'au Norien dans une situation bathymétrique intermédiaire entre le domaine néritique 
(Tripolitza) et le damaine pélagique (Pinde-Olonos) , où l'on suppose que des roches ef fu- 
sives se sont épanchées jusqu'au Ladinien, avant le d6pôt du Détritique triasique (carnien) 
et des calcaires à Halobies du Norien. 

- Stade 2 - Lias 
Un phénomène, qu'on interprétera comme une fluctuation bathymétrique d'ensemble (voir 

Sixième Partie), produit l'expansion des faciès néritiques sur le domaine du Megdhovas, 
qui se trouve ainsi intégré à la plate-forme de Gavrovo-Tripolitza. Le domaine pindique 
est le siège, après un furtif épisode radiolaritique (limite Trias-Lias), d'une sédimenta- 
tion calcaire, additionnée de débris carbonatés témoignant de la modification du domaine 
marginal. - Stade 3 - Crétacé terminal (Campanien) 

La limite tranchée entre les 2 domaines a induit le développement de brèches consti- 
tuées de matériel néritique à la bordure occidentale du danaine pélagique (Pinde-ûlonos 
externe), en l'absence toutefois de modification importante du caractère de la limite pen- 
dant la période précédente. 





- Stade 4 - Paléocène 
On admet que, symétriquement à ce qui a été mis en évidence au bord occidental de la 

plate-forme de Gavrovo-Tripolitza à cette époque (voir fig. 61), des horsts bordiers sont 
la proie de l'érosion et alimentent la sédimentation bréchique paléocène connue dans le 
Pinde4lonos externe (Caron, 1975) ; le Flysch est installé dans le domaine pindique axial. - Stade 5 - Eocène inférieur 

Le domaine du Megdhovas, profondément érodé, est gagné par la sédimentation détriti- 
que, soit en raison d'une subsidence propre, soit en raison du simple débordement du bas- 
sin pindique en cours de remplissage. 

- Stade 6 - Eocène moyen 
Le mouvement relatif des deux grands domaines (sous-charriage du domaine néritique ?) 

provoque la subsidence du domaine du Megdhovas et de la partie interne du domaine nériti- 
que ; une prenière structuration du domaine pélagique fournit un matériel bréchique cons- 
tituant les sédiments de type wildflysch du domaine du Megdhovas. 

- Stade 7 - Eocène supérieur 
Les contraintes précédernent initiées se développent, la partie interne du damaine 

néritique (Tripolitza) est subsidente et se trouve envahie par le Flysch ; le domaine du 
Megdhovas se trouve à son tour écaillé puis entraîné à la semelle du matériel pindique 
constituant maintenant une nappe ; l'ensemble fournit un matériel hétérogène constituant 
les wildflyschs déposés à l'avant de cet allochtone, qui les recouvrira progressivement. 

- 
Cette théor ie  p a r a f t  rendre compte de l a  plus grande pa r t i e  des f a i t s  observés e t  se 

trouve cohérente avec les  hypothèses présentées sur l a  s t r uc tu ra t i on  de l a  zone de Gavrovo- 
Tr ipo l  i tza. 

Un p o i n t  demeure cependant obscur, qu i  ne peut ê t r e  éc l a i r é  que par une hypothèse com- 
plémentaire. La présence notée dans les  w i  ld f lyschs d'éléments n é r i  tiques inconnus - e t  
vraisemblablem6nt absents- de l a  sé r ie  de T r i po l i t za  a f f l eu ran t  actuellement en Péloponnèse 
(SeZZiaZveoZina dans l e  w i ld f l ysch  1 i é  aux Calcaires nér i  t iques de 1 'Uni t é  du Megdhovas, 
faciès fenestrés à o o l i t e s  d'eau calme dans l a  Formation de Paléochora, pour ne c i t e r  que 
les  exemples l es  plus caractér ist iques) mais connus dans l e  Domaine de Gavrovo es t  t r è s  
in t r igante.  L'ex p l  i c a t i o n  l a  plus simple consiste à admettre une r é p a r t i t i o n  symétrique 
des faciès de type Gavrovo, de p a r t  e t  d 'aut re  du Domaine de T r i p o l i t z a  ; une théor ie  ad- 
mettant l a  s i t ua t i on  para-autochtone de 1 'Uni t é  du Megdhovas (c 'es t -à-d i re  consistant à 
placer l e  domaine du Megdhovas à l a  j o i n t u re  des Domaines de Gavrovo e t  de T r ipo l  i t z a )  se- 
r a i t  en mesure d 'expl iquer ce f a i t ,  mais ne rendra i t  pas compte de l a  p lupar t  des observa- 
t i ons  e t  ne s e r a i t  de toutes manieres pas susceptible d 'expl iquer l a  présence de ces e le-  - 
ments en Péloponnèse central .  

Fig. 79. - Sch&atisation des principales étapes de Za constitution de l 'Unité du Megdho- 
vas. Conmentaire dans l e  texte.  

Ldgende - a : roches effZlsives ; b : Amnonitico-rosso ; c : calcaires nddt iques  ; d : sd- 
diments pélagiques ; e : brèches carbonatées additionnées au3c sédiments p4Zagiques ; f : 
formations de type Uri Zdflysch ; g : grès e t  péZites ; h : érosion e t  apports bréch2ques ; 
i : mouvements supposés (rdsultante donnde au stade suivant). PO ext. : Pinde-OZonos ex- 
terne ; UM : Unité & Megdhovas ; Tr : TripoZitza ; G : Gavrovo (Mb, Mar, Men, MW : m h e  
symboZique que dans Ze tex te  e t  Zes figures précédentes). 
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LES FLYSCHS DES ZONES EXTERNES 

La subdivision des zones isopiques fondée sur l e  d é t a i l  du caractère des sér ies carbo- 
natées mésozo~ques n 'a  plus de s i gn i f i ca t i on  lorsque l a  sédimentation dé t r i t i que  - l e  
Flysch- s ' i n s ta l l e .  Il s ' a g i t  en e f f e t  de 1 a conséquence de phénomènes d'ordre géodynami- 
que nouveaux, qu i  ne respectent plus (ou seulement en p a r t i e )  l a  logique de l ' o rgan isa t ion  
pa l  éogéographique précédente. 

C'est l ' une  des raisons pour lesquelles on a cru devoir  d is t inguer  l e s  "zones exter -  
nes" au sens s t r i c t ,  présentant un Flysch t a r d i f  (f iniéocène, 01 igocène) des "zones i n t e r -  
médiaires" présentant, outre l e  témoignage des phénomènes a f fec tan t  l es  "zones in ternes"  

l au cours du Mésozoïque, des Flyschs apparaissant près de 1 a 1 im i t e  Crétacé-Pal éocène. Seuls 
les  Flyschs des zones externes S.S. nous préoccuperont pour 1 ' ins tan t .  Nous verrons qu ' i l s  
ne présentent pas l'homogénéité qu'on pou r ra i t  at tendre dans un ensemble aussi r es t r e i n t ,  
mais q u ' i l s  permettent de décrypter l e  d é t a i l  du développement de l a  phase de tectogenèse 
de ce t te  p a r t i e  de l a  chafne. Ce qu i  j u s t i f i e  que bien que n'ayant e f fec tué aucune étude 
personnel l e  de ces formations, j e  ne puisse concevoir de ne pas en t r a f  te r ,  d'une maniere 
aussi synthétique que possible mais assez d é t a i l  l ee  pour que l eu r  s i g n i f i c a t i o n  apparaisse 
clairement. 

Après avo i r  préalablement précisé l e  langage chronologique, dont l a  compréhension des 
phénomènes à 1 'échel le  de l a  chatne dépend directement, on envisagera l es  modalités de 
1 ' i n s t a l l a t i o n  des Flyschs pu is  l e u r  développement au cours de 1 '01 igo-Miocène. 

' CHAPITRE 1 : LES QUESTIONS L IEES A LA NOMENCLATURE CHRONOLOGIQUE 

. On ne peut évoquer 1 ' h i s t o i r e  des Flyschs sans préc iser  l a  s i g n i f i c a t i o n  des concepts 
d 'ordre strat igraphique qu i  seront u t i l i sés .  La zonation par  les  Foraminifères p lancton i -  
ques, essen t ie l l e  à not re  propos, es t  en e f f e t  1 ' ob je t  de t @ s  précises études qui  amélio- 
r en t  constamment l a  q u a l i t é  des datations. La cont repar t ie  en es t  que les  conceptions évo- 
luent, l e s  mots changent de s i g n i f i c a t i o n  : on ne peut pas admettre sans consul ter  l e  de- 
t a i l  des l i s t e s  de faunes que deux termes a t t r i bués  à l '"Oligocèneu par exemple a d i x  an- 
nées d' i n t e r v a l l e  soient de m h e  âge. Il nous f au t  donc rapporter à une terminologie cohé- 
rente 1 es informations éparses e t  d iscuter  de l e u r  s i gn i f i ca t i on .  

1. - SUR LA LIMITE EOCENE-OLIGOCENE 

La question e s t  importante pour notre propos e t  d o i t  e t r e  dissociée de c e l l e  des pé- 
r iodes postérieures dans l a  mesure où c ' es t  aux alentours de cet te  l i m i t e  que se s i t u e  
1 'appar i t ion des Flyschs externes. 

On a adnis e t  on continuera d'admettre par l a  su i t e  que l a  d i spa r i t i on  de GZoboro.ta- 
Zia cerroazutensis S. 1. ( c ' es t  l a  dénomination adoptée par S ta in fo r th  e t  co l  l., 1975, que 
j e  subst i tue dans ce t r a v a i l  à "Gr. gr. cerroazuZensisu précédemment u t i l i s é e )  e t  des gen- 
res Hantkenina e t  Cdbrohantkenina coïncide avec l a f i n  de 1 ' Eocène e t  1 e debut de 1 '01 i - 
gocène. C'est l e  fondement du découpage adopté par S ta in fo r th  e t  c o l l .  (1975), qui  ne se 
t rouvent nullement i so l és  dans ce t te  posi t ion,  que partage G. Bizon (in Bizon e t  Thiébaul t, 
1974). Quel que s o i t  1 ' i n t é r é t  des types, dans quelque d i s c i p l i n e  que ce so i t ,  nos "coupu- 
res" doivent en e f f e t  correspondre 3 des phénomènes généraux, s i  possible susceptibles de 
se produire "au même moment" dans une p a r t i e  du monde au moins, e t  dans un éventai l  de 
condi t ions aussi 1 arge que possible. C'est 1 'avantage de l a  "coupure" adoptee. 





Il reste que 1 'étude des régions d '  I t a l i e  du N montre que, par  exemple, Gr. cerroazu- 
Zensis s.1. n ' a t t e i n t  probablement pas l e  sommet du Priabonien. A ins i  C i ta  (1969) propo- 
s a i t - e l l e  une "zone à Gg. gortanii ou correspondant" p a i r  caractér iser l e  sommet de 1 'éta- 
ge priabonien. Par a i l l eu r s ,  il n'est  nullement ce r ta in  que l 'ex t i nc t i on  de genres t e l s  que 
PeZZatispira ou les  Orthophragmines s o i t  exactement synchrone de l a  coupure f i xée  par  l e  
plancton ( l a  d i spa r i t i on  de ces genres benthoniques s e r a i t  p lus  tardive,  en I t a l i e  comme 
dans nos sédiments, que ce1 1 e de Gr. cerroazuZensis S. 1. ) . 

Un p e t i t  i n t e r va l  l e  d' i ncer t i tude  ex is te  donc, correspondant au recouvrement des 
champs de r é p a r t i t i o n  du benthos "éoc&ne supérieur", b ien représenté au somnet des sér ies  
ca lca i res (PeZZatispira ...) e t  du plancton "oligocène" (Globigérinidés, en l 'absence da Gr. 
cerroazuZensis s.1. e t  Hantkenina), abondant à 1 'extrême base du Flysch. 

La coupure fondée sur l e  plancton s'impose cependant, t an t  en ra ison de son caractere 
général que pour des p a r t i c u l a r i t é s  " locales" : l e  plancton étant généralement abondant à 
l a  base du Flysch, e t  souvent présent au sommet des ca lca i res permet un mei l  l eu r  con t rô le  
que l e  benthos dont l a  d i spa r i t i on  es t  manifestement l i é e  à c e l l e  des calcaires. 

II. - SUR LA NOMENCLATURE CHRONOLG IQUE ADOPTEE POUR L'OLIGO-MIOCENE 

En fonct ion des progrès constants por tant  sur les  biozonations e t  l e s  a t t r i b u t i o n s  
chronologiques, il convient d'adopter un système de t raduct ion permettant de l i r e  l e s  d i -  
verses nomenclatures. 11 s ' a g i t  en f a i t  d'un exercice relat ivement simple dans l a  mesure 
où l es  divers langages sont parfaitement dé f in i s ,  ce qu i  e s t  l e  cas présenté par l e s  docu- 
ments à notre disposi t ion.  On proposera un aut re  langage, qu i  n 'a  d 'aut re  ambition que de 
rendre f a c i  lement accessibles l e s  pages qu i  suivent. 

La f i gu re  80 résume les  re la t ions  ent re  l a  nomenclature adoptée par IGRS-IFP (1966) 
dans l e  document fondamental qu i  sera u t i l i s é ,  l e s  a t t r i bu t i ons  chronologiques admises par 
S ta in fo r th  e t  co l  1. (1975), e t  l a  nomenclature s imp l i f i ée  adoptée ci-dessous. On 1 a cmmen- 
t e ra  rapidement ; on nommera : 

- "Oligocène 1" : l a  période de temps correspondant aux zones à Gg. amptiapertu- 
m e t  Gg. seZZii ("Eocène supérieur e t  Oligocène de fac ies f lysch")  de IGRS-IFP (1966) e t  
aux zones à Cass-igerine ZZa c Xpo Zensis/Pseudohastigerina micra e t  à Gg. mpZiapertura de 
S ta in fo r th  e t  co l  1. (1975). 

NB : I l  n'y a pas l ieu de s'étonner du f a i t  que l a  même espèce (Gg. amptiapertura) puisse 
caractériser des zones nianif estement non syncfaones : chacune correspond à une partie du 
champ de répartition de l'espèce (apparue dès llEocène aipérieur) ; en Grèce, G .  Bizon n'a 
pas pu u t i l i s e r  l a  dénomination "classique" de l a  première zone de l'Oligocène C. ckipozen- 
d s / P .  micra en raison de l'absence du premier de ces comarqueurs. I l  n'y a nulle ambigui- 
t é  si l'on remonte aux dé£ init ions.  

- "Oligocène 2" : l a  période de temps correspondant ii l a  zone à G r .  opha o p h a  
("Aquitanien i n f é r i eu r " )  de IGRS-IFP e t  à l a  méme zone de S ta in fo r th  e t  c o l l  . 

- "01 igocène 3"-Miocene i n f é r i e u r  1" : l a  période de temps correspondant a l a  
zone à GZobigerinita dissUniZis (sous l e  "Burdigal ien") de IGRS-IFP, e t  aux zones à Cg. c i -  
peroensis e t  Gr.  kugZeri de S ta in fo r th  e t  co l l .  

- "Miocène i n f é r i e u r  2" : l a  période de temps correspondant aux zones à G. d i s s i -  
m i  Zis/Myogypsina , à GZoboquadrina dehiscens e t  à GZobigemnoiàes tri Zohz ( " Burdigal i en" ) 
de IGRS-IFP e t  aux zones à Catapsydra dissimiZis,  à C. s ta in for th i ,  à GZolngerinateZZa 
insueta e t  à PraeorhZina gZomerosa de Sta in for th  e t  c o l l .  

Fig. 80. - EcheZZe adoptde dans ce tex te  (coZonne de droi te)  pour Za nomenclature des cou- 
ches oligocènes e t  ndogènes. 

La reZation entre Zes deux dcheZZes de rdfdrence es t  effectuée paP Z'intemédiaire de 
Za zonation de BoZZi f1957), citt2e par Stainforth e t  coZZ., 1975 f f ig .  15) et IGRS-IFP, 
1966 f f i g .  50). 



On a précédemment t r a i t é  en p lus ieurs  occasions de ce point ,  dont une vue d'ensemble 
a été donnée (p. 175). On a vu qu'on pouvai t  en déduire un c r i t è r e  de d i s t i n c t i o n  entre Do- 
maine de T r i po l i t za  e t  Domaine de Gavrovo. On es t  p lus démuni pour d is t inguer  ce dern ier  
du domaine correspondant à l a  zone Ionienne, 1 ' invasion des pé l  i t e s  de l a  base du Flysch 
paraissant synchrone dans 1 'ensemble. 

1. - LE FACIES DES "COUCHES DE PASSAGE" 

La not ion de "Couches de passage" des calcaires au Flysch es t  t o u t  à f a i t  fondamentale 
pour l a  compréhension de l a  s i g n i f i c a t i o n  de 1 ' invasion du Flysch. Pour ê t r e  moins dévelop- 
pée que dans d'autres domaines (Pinde-Olonos par exemple), ce t te  e n t i t é  es t  t r ès  caracté- 
r i s t i q u e  e t  t rès  répandue : on peut l a  d é f i n i r  par l es  caractères suivants : 

- Appar i t ion de microfaunes pZanctoniques au sommet des ca l  ca i  res né r i  t iques, 
dans des régions où 1 'on n'a jamais décelé d '  inf luences planctoniques jusqu 'a lors.  C'est 
ordinairement un peu avant 1 'appar i t ion du plancton que 1 'on note 1 'abondance des Algues 
Mélobésiées, des Bryozoai res, parfois de p e t i t s  Madrépores, toujours rares ou absents dans 
l a  masse des calcaires. Cette int ime va r i a t i on  du fac iès ca lca i re  e s t  d 'autant p lus remar- 
quable qu ' e l  l e  es t  hétérochrone (à 1 ' Eocène moyen ou supérieur en T r i p o l i  tza, près de l a  
1 im i t e  Eocène-O1 igocène en Gavrovo e t  en Tr ipo l  i tza) e t  par tout  répandue. - Appar i t ion de pd l i t es ,  souvent jaunes e t  calcareuses à l a  base, r iches en planc- 
ton, dépourvues de quartz dé t r i t i ques  à l a  base, pu is  peu à peu p lus  grises, p lus  arg i leu-  
ses, p lus pauvres en faunes, se chargeant en quartz dét r i t iques.  Cette évo lu t ion du carac- 
tère  des pé l  i t e s  es t  également hétérochrone ; e l  l e  se ra i t  p lus  l en te  en zone Ionienne, où 
souvent l es  "marnes" de base sont assez épaisses. 

- I n t r i c a t i o n  p l us  ou moins complexe des deux faciès : 1 e type l e  p lus habi tue1 
es t  simple ; on observe un ou deux bancs calcaires renfermant souvent benthos e t  plancton 
mêlés en proport ions diverses, in te rca lés  à 1 a base des pé l  i tes, renfermant e l  les-mhes 
souvent encore quelques éléments benthoniques. C'est l e  cas o rd ina i re  en Gavrovo, en zone 
Ionienne (plusieurs bancs ca lca i res souvent, pél  i tes  rouges par fo is )  e t  pa r f o i s  en Tripo- 
1 i tza. 

' 

Le type l e  p lus o rd ina i re  en T r i p o l i t z a  es t  p lus complexe : l e n t i l l e s  pé l i t i ques  dans 
les calcaires, l e n t i l  l e s  calcaires dans l e s  pél i tes s'observent, comne l e  remaniement de 
1 'un des faciès dans 1 'aut re  ( " fac iès conglornératiques") . On en a d iscuté à propos des af- 
fleurements du Mavrovouni d'Argos (p. 153-154). 

En rdsumd, ces t r o i s  caractères, ordinairement associ i?~, témoignent d 'une sédimenta- 
t i o n  continue dans un contexte qui  évolue rapidement sous des contraintes extér ieures.  

Certes, des cas p a r t i c u l i e r s  peuvent se présenter ( v o i r  p. 175), toujours loca l i sés  
cependant e t  1 'on peut d i r e  que dans l e  contexte de 1 ' h i s t o i r e  passée (au Paléocène-Eocène) 
de l a  plate-forme e t  au moment du passage de l a  sédimentation né r i t i que  à l a  sédimentation 
profonde qu i  suivra, ce s e r a i t  une homogénéité d'ensemble qu i  s e r a i t  surprenante. 

II. - AGE 

La question es t  simple, du moins à 1 'échel le de 1 'ensemble des domaines concernés. Le 
dé ta i l  en es t  certainement p lus  cunplexe e t  il p a r a î t  probable que des études de d é t a i l  se- 
r a i en t  de nature à nuancer not re  propos. Pour l ' i n s t a n t ,  on dist inguera : 

- Un h a i n e  o r ien ta l ,  où l e s  pé l i t es  de base sont toujours antérieures à l a  dis-  
pa r i  t i o n  de Gr. cerroazulensis S. 1 ., c 'est -à-d i re  d'âge éocène supéri eur (éventuel lement 
éocène moyen terminal en cer ta ins po in ts) ,  selon nos conventions. 

Il s ' a g i t  de 1 'ensemble du Domaine de Tr ipo l  i t za ,  comprenant toutes les  sér ies appa- 
ra issant  en fenêtre sous l a  nappe du Pinde-Olonos, augmenté des un i  tés  calcaires a1 lochto- 
nes situées sous l e  f r o n t  pindique, en Peloponnèse du N au moins (p. 119 à 124), e t  peut- 
ê t r e  en Grèce cont inentale (p. 118). 



- Un danaine occidental  oO l es  pé l  i tes de base sont toujours postérieures à l a  
d i spa r i t i on  de Gr. cerroazulensis S. 1 ., c'est-b-dire d 'âge 01 igocène selon nos conventions. 
On peut sans doute préc iser  un âge 01 igocène basal puisque Bi'zon (1967) a -déterminé en 
plusieurs po in ts  de l a  zone Ionienne e t  du Gavrovo GZobmromaZina micra. Il res te  que ce t te  
période, canprise ent re  l e  sommet de l a  zone à GP. ce r roazu tens is~ . l ,  e t  l ' a p p a r i t i o n  de 
Gg. s e l l i i  (jamais observées dès l a  base du Flysch, v o i r  IGRS-IFP, 1966, p. 134) peut e t r e  
relativement longue, qu i  peut ê t r e  estimée, en l i s a n t  simplement l e  tableau de S ta in fo r th  
e t  c o l l .  à environ 2,5 MA (+ 1 probablement). C'est  d i r e  que les  p o s s i b i l i t é s  de migrat ion 
hétérochrone du faciès f l ysch  demeurent, qu i  ne peuvent ê t r e  décel ées pour 1 ' ins tan t  en 
raison du f a i b l e  pouvoir de réso lu t ion des Foraminifères planctoniques à ce niveau de l a  
zonation. 

Il s ' a g i t  de tou t  l e  Domaine de Gavrovo e t  vraisemblablement de 1 'ensemble de l a  zone 
Ionienne (IGRS-IFP, 1966), y compris l a  p a r t i e  recouverte par l e  T r i p o l i t z a  au S du Pélo- 
ponnèse (Bizon e t  Thiébaul t, 1974). 

En conclusion, l e  dé t r i t i que  apparatt p lus précocément à 1 'E qu'à 1'W de l'ensemble 
Btudié, La migrat ion 1 a téra le  de 1 'enfoncement favor isant  1 'envahissement de 1 a plate-forme 
par l e  pré- f lysch p é l i t i q u e  es t  manifeste, bien que son d é t a i l  puisse ê t r e  p lus  complexe. 

II 1. - SIGNIFICATION 

Les Couches de passage au Flysch traduisent - tan t  par les  int imes modif ications hété- 
rochrones du fac iès des ca lca i res que par  1 'appar i t ion également hétérochrone des pé l i t es -  
une con t inu i té  fondamentale de l a  sédimentation au passage d'un régime ne r i t i que  en eaux 
peu profondes à un régime pélagique en eaux profondes, c 'est-à-dire d'une plate-forme à un 
bassin. 

L'image es t  c e l l e  d'une plate-forme qu i  sombre peu à peu -e t  d'abord à 1'E- a lo rs  que 
se dressent à 1'E l es  r e l i e f s  fournisseurs du d é t r i t i q u e  qu i  1 'envahit. Les pé l i t es  corres- 
pondent à un f l ysch  d i s t a l  ou pré-flysch; les  i n t r i c a t i o n s  des deux pr incipaux faciès témoi- 
gnent d'approfondissenents e t  de rémissions e t  l e s  faciès conglomératiques d'une f a i b l e  ins-  
t a b i l i t é  de dé ta i l .  Mais 1 'image instantanée n ' es t  que peu s i g n i f i c a t i v e  s i  1 'on ne l a  re- 
place pas dans l e  contexte de 1 '  h i s t o i r e  u l té r ieu re ,  dont témoigne l e  Flysch. 

La t r ès  large r é p a r t i t i o n  de ces ''Couches de passage" sur 1 'ensemble du Gavrovo-Tripo- 
1 i t z a  e s t  de nature à ru iner  toute  théor ie  "catastrophiste" du type de ce1 l e  invoquée par 
Richter (1974) qui ,  fondée sur des affleurements dont l a  p lupar t  sont au moins discutables 
( v o i r  Dercourt e t  Fleury, 1977), ignorant complètement l es  e f f e t s  des mouvements antér ieurs 
(phase in t ra -pa l  éocène) ou postér ieurs (tectonique tangent ie l  l e )  , envi sage une canpl è t e  
émersion e t  une érosion du domaine ca lca i re  avant l ' i n vas ion  du Flysch. 



CHAPITRE III : HISTOIRE DE LA SEDIMENTATION DETRITIQUE PRE- ET SYN-OROGENIQUE 

On l ' a  déjà d i t ,  l e s  sédiments de c e t t e  pér iode ne respectent  p lus  l ' o r g a n i s a t i o n  pa- 
léogéographique an té r ieu re  ; s i  l 'on pouva i t  encore connaî t re p a r t o u t  l e  substratum de l a  
base du Flysch e t  donc se r é f é r e r  au d i s p o s i t i f  précédent pour a t t r i b u e r  t e l  af f leurement 
-mais on a vu que des d i f f é r e n c i a t i o n s  indépendantes du substratum se produ isa ient -  il 
n'en e s t  p lus  de même pour l a  masse du Flysch, cachant ordinairement son substratum. 

Une nouvel le un i  t é  paléogéographique apparaît,  dont 1 e substratum e s t  cons t i t ué  à l a  
f o i s  p a r  l a  p a r t i e  o r i e n t a l e  de l a  zone Ionienne e t  par  l a  p a r t i e  occidentale de l a  zone 
de Gavrovo-Trip01 i tza ; il s ' a g i t  du Sync l ina l  dlEpire-Akarnanie, i n d i v i d u a l  i s é  pa r  Aubouin 
(1959) où un puissant  F l ysch  s ' e s t  déposé pendant une p a r t i e  de 1 'Oligocène. Ce "Flysch du 
sync l i na l  dlEpire-Akarnanie" (au sens é l a r g i  de IGRS-IFP, 1966), b ien  é tud ié  en Epire, se 
re t rouve vers l e  S, jusqu'en Péloponnèse, où il p o u r r a i t  ê t r e  nomné "Flysch du Péloponnèse 
occidental  " . On examinera en même temps l e  dével oppement de 1 a sédimentat ion d é t r i  t i q u e  
vers 1 'W, seulement connu en Epire, su ivant  l a  nomenclature paléogéographique de IGRS-IFP. 
On examinera séparément l e  Flysch reposant sur l e  substratum carbonaté de T r i p o l i t z a  qui ,  
b ien  que mal connu, pose des problèmes p a r t i c u l i e r s .  

1. - LE FLYSCH W SYNCLINAL D'EPIRE-AKARNANIE ET SON EQUIVALENT EN PELOPONNESE 

A )  EN EPIRE (GRECE NORD OCCIDENTALE) 

Les données t r è s  précises de IGRS-IFP (1966) peuvent se résumer à cec i  : 

1) PENDANT L "'OLIGOCENE 1" 

Un Flysch se dépose sous des fac iès  gross iers  dans l e  Sync l ina l  dlEpire-Akarnanie (en- 
v i r o n  3 000 m) ; des passées conglomératiques à ma té r ie l  " l o c a l  " ( type Gavrovo-Tri pol  i t z a )  , 
"pindique" ( r a d i o l a r i t e s  ...) e t  i n t e r n e  ( o p h i o l i t e s )  sont importantes à l a  base du Flysch 
à 1 'aplomb du massi f  du Gavrovo jusqu'au f l a n c  de 1 'Un i té  du Xérovouni (zone Ionienne i n -  
terne - v o i r  f i g .  11). 

La zone Ionienne moyenne (Sync l ina l  de Botzara) e s t  l e  siège d'une sédimentat ion p lus  
finement d é t r i t i q u e  de caractère d i s t a l ,  selon Despra i r ies  (1977, p. 85). 

La zone Ionienne externe o r i e n t a l e  v o i t ,  après l e  dépôt d'une centaine de m du faciès 
f l ysch,  un épisode de 'sédimentation p a r t i e l  lement chimique" ( ca l ca i re )  dans une mer peu 
profonde (IGRS-IFP, p. 154) ; c ' e s t  l a  format ion d l A y i i  Pantes. 

En zone Ionienne externe occidentale,  l e  f a c i è s  f l y s c h  tend à d i spa ra î t re ,  remplacé 
pa r  des marnes ou a r g i l e s  in terca lées de ca l ca i res  organogènes ; l e s  épaisseurs sont  f a i -  
bles. 

Rappelons que des ca l ca i res  se déposent a l o r s  en zone Préapul ienne. 

2 )  PENDANT L"'OLIG0CENE 2" 

Les condi t ions sont  peu d i f f é ren tes .  

Le Syncl inal  dlEpire-Akarnanie correspond encore à 1 'accumulation de puissants dépôts 
(=  3 000 m) de type f l ysch ,  terminés p a r  une épaisse s é r i e  conglomératique g ross iè re  dispa- 
ra i ssan t  rapidement vers  1 'W.  

La zone Ionienne moyenne v o i t  l e  dép6t d'une p a r t i e  de l a  Formation de Radhovizi de 
f a c i è s  f l y s c h  à sa base, i n t e r c a l é  de ca l ca i res  gréseux t r è s  organogènes e t  de marnes 
bleues. 

La zone Ionienne externe o r i e n t a l e  e s t  l e  s iège du dépôt du "Flysch supérieur", r e l a -  
t ivement épais (800 m au moins), r i c h e  en débr is  végétaux, " t radu isan t  1 'ex is tence d 'un  
domaine de subsidence re la t ivement  i so lé " .  

Plus à 1 'W, l a  sédimentat ion " s ' e n r i c h i t  en c a l c a i r e  de caractère pa r t i e l l emen t  ch i -  
mique, dans une mer ouverte.. . l a  subsidence s ' a c c r o î t  dans une rég ion de bassins 1 i m i  tés, 
à profondeur var iable" .  
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Fig. 81. - SchSma de situation des figures 82 a e t  82 b. 

Mêmes figurés que sur Zes figures 82 a-b. L : Mont Lapithos ; S : SkoZis ; P : Cap Pappas ; 
V : Varassova ; K : KZokova. On a entouré de 2 cercZes les  informations coqnues par son- 
dages. 

fi? Fig. 82. - Esquisse cartographique des affZeurments du Ftysoh du SyncZimZ d'~pire-Akar- 
b nunie au SW de Za Grèce continentale e t  au NW du P&Zoponnèse. 

! ' 1 '-'. -.*' Légende c m n e  - I : Zone Ionienne (e : dvaporites, c : sérze carbonatée) ; GT : série 
carbonutée de Gavrovo-TripoZitza ; Feu : FZÿsch du SyncZimZ d'Epire-Akawvie ; PO : nap- 
pe du Pinde-Ozonos ; fs : formations superfZcieZZes discordantes. 

82 a : D'après Piper e t  coZZ. (1979). La fornation 1 serait  en partie équiva7onte de Za 
base de Za formation 2 affZeur4nt d Z ' W  de Z'accident du Varassova. 

82  b : D'après Izart  (1976).  La formation A ' ,  l i é e  aux éeaiZZes situdes sous le  front de 
Za nappe pindique correspond (pour partie),  par son âge, à Za formation A proche 
da SkoZis, mais en d i f fère  par  son faciès. 



Ce point noté, seule nous importe présentement 1 'évolution du Synclinal dlEpire-Akar- 
nanie, installé en partie à 1 'aplomb des affleurements connus du Domaine de Gavmivo e t  qui 
sera en partie recouvert par le front de la nappe pindique. Environ 6 000 m de dépôts dé- 
tritiques s'y sont accumulés, sous des faciès grossiers (conglomérats, surtout vers 1 'E) 
pendant une période qui correspond seulement à une partie de 1 '01 igocene soit ,  selon 1 'é- 
chelle de Stainforth e t  coll., entre 10 e t  15 MA (fig. 80). La subsidence s 'y  fai t  donc 
très forte, mais s 'es t  probablement terminée avant la fin de 1 'Oligocène, apres que les 
dépôts grossiers (proximaux) soient devenus très importants. 

On suivra vers l e  S le développement de ce danaine. 

B )  EN GRECE CONTINENTALE MOYENNE (REGION D 'AYIOS VEASSIOS) 

Aucune étude n'a été menée dans cette région ; je signalerai cependant quelques don- 
nées de détai 1. 

1) DES CONGLOMERATS (ce sont plutôt des niveaux de pél i tes ti galets) existent 
dans le Flysch à dominante pélitique directement surmonté par 1 'Unité du Megdhoves e t  le  
front de la nappe pindique : 

- près & pont Episkopi (demi-fenêtre du Megdhovas, sur le chemin conduisant de 
1 ' issue N du p o n t  à 1 ' égl ise du nouveau vi 11 age - voir f ig. 145), les éléments armndis 
sont en partie d'origine pindique ; d'autres sont constitués de roches attribuables à la 
série de Gavrovo-Trip01 i tza (biomicri tes à Mil iol idés, intramicrites à Dasycladacées, bio- 
micrites à Orbi tol inidés crétacés) ; - sacs la falaise da Prof i t i  I l i a s  d 'Ay-ips Vlassios (voir fig. 145),  les éléments 
arrondis sont en majorité attribuables au Gavrovo-Tripolitza ; ce sont des calcaires (in- 
tramicri tes fenestrées à Trochol ines, pelmicrospari tes à Mi 1 iol idés, Udotéacées, Orbit01 i -  
nidés, Chrysalidina sp. , biomicri tes à Orthophragmines, Nwmiulites, Bryozoaires, Mélobé- 
siées) ou des grès à Numulites. En outre u n  galet de microdiorite quartzique (quartz, al- 
bite An 05, micropegmati te, ferromagnésiens chlori tisés, minéraux opaques, calci te - obser- 
vations de J. Terry) pourrait provenir du "complexe ophiolitique" ou du "canplexe t r ias i-  
que". 

2) DES MICROFAUNES ONT ETE DEGAGEES de pél ites, parmi lesquel les G .  Bizon a dé- 
t e h i  né : 

1 - près du pont Episkopi : Gr. increbescens, Gg. euaperçuru, Cg. angiporoides, 
Gg. prasaepis, Gtobiqerinita ex. gr. unioava ; - au N dlAyios Vlassios, près de Karamaneika : Gr. opima m, Gg. suapertura, 
Gg. angiporo.ides, Gg. prasaepis, Gg. tr iparti ta e t  G. ex. gr. unicava. 

Ces faunes indiquent la zone à Gg. c~npliapertura au sens de G. Bizon, c'est-&ciire 
approximativement la zone à C. ohipolensis/P. micra de Stainforth e t  col 1. ; en partjcu- 
l ie r  Gg. angiporoides e t  Gr.  increbesoens, issues de 1 'Eocene supgrieur ne dépassent que 
peu le  sommet de cette zone. 

Le Flysch chevauché par la nappe pindique est  donc encore ici d'dge oligocène ("Oli- 
gocene 1"). 

C) EN GRECE CONTINENTALE DU SW (AKARNANIE) 

1)  SUR LES QUESTIONS D 'AGE 

On dispose dans cette région d'une carte générale lithologique (BP, 1971), e t  d 'un  
document plus précis (Piper e t  col l. ,  1978) relatif à la région situee entre l e  lac Trikhs- 
nis e t  le  Golfe de Patras. Ces deux groupes d'auteurs admettent 1 'âge miocene de 1 'ewmble 
dlitritique, sur la foi de données peu détaillées e t  malgré 1 'absence de t w t e  grande dis- 
continuité reconnue entre les calcaires e t  le  Flysch. 

Bizon (1%7), connaissant 1 'opinion des auteurs britanniques, a clairement 6 f u t é  cet- ~ 
te  manière de voir (on en trouvera une explication in Stainforth e t  coll., 1975, p.  84) ; 
par ailleurs les formations situées dans la meme position en Epire, B Ayios Vlassios e t  en 
Péloponnese septentrional sont clairement datées de 1 '01 igocene. 



On e s t  donc tout à f a i t  fondé à admettre 1 'age strictement oligocène des formations 
de type flysch de cette région. 

2) SEDIMENTOLOGIE ET SIGNIFICATION 

Piper e t  coll. (1978) ont reconnu 5 grands corps sédimentaires d'une puissance cumu- 
lée de plus de 3 000 m dont la  nomenclature importe peu e t  qui seront appelés dans l 'ordre 
stratigraphique normal 1 à 5 (fig. 82 a ) .  

Le premier ensemble, limité aux environs des massifs calcaires du Klokova e t  du Va- 
rassova, est  riche en conglomérats. Rappelons que ceux qui sont proches du Klokova ne ren- 
ferment que des éléments de provenance plus interne ( p .  98) alors que ceux du Varassova, 
peu épais, renferment en outre des éléments locaux (p .  93). Ces derniers apparaissent dis- 
cordants sur la base du Flysch, ce qui indique qu ' i l s  peuvent éventuellement reposer d i -  
rectement sur les calcaires ; on ne saurait cependant choisir entre la trace de mouvements 
du substratum au cours du dépet du Flysch ou l e  simple remplissage de chenaux d'érosion 
impliqués par le  mode de dépot du Flysch. Les auteurs y voient en effet  l e  résultat d'une 
accumulation en deux cônes de mer profonde se recouvrant mutuellement, issus de deux sour- 
ces del taïques. 

3 )  STRUCTURE 

Indifférents en apparence à la  structure du Varassova, Piper e t  coll.  ont noté l 'exis-  
tence d ' u n  contact anormal sinueux au sein du Flysch, aligné très précisément au bord oc- 
cidental du massif calcaire du Varassova où l'on a soupçonné un  contact tangentiel. 

On a donc toutes raisons d'admettre qu'un accident important, d'au moins 15 km d'élon- 
gation axiale, existe dans cette région, coïncidant avec la limite supposée des substra- 
tums de type Gavrovo e t  de type Ionien ; on 1 ' a  interprété dans l e  cadre de la structure 
de la zone de Gavrovo-Trip01 i tza (p.  196). 

D) AU NW DU PELOPONNESE 

On doit à Izart (1976) l 'étude d'une grande partie des affleurements de Flysch envi- 
ronnant l e  massif du Skolis. Je reprendrai ici l 'essentiel de ses résultats. 

1 ) ENSEMBLES LITHOLOGIQUES ET STRATIGRAPHIE 

Quatre ensembles 1 ithologiques (voir fig. 82 b)  sont distingués, qu'une relative abon- 
dance de faunes planctoniques (déterminées par G.  Bizon) a permis de dater. 
- Ensemble A. Venant au-dessus des pélites jaunes des couches de passage (déjà oligocènes) 

se trouvent 3 1'E du massif du Skolis, environ 250 m (ou plus ?) de pélites bleues ren- 
fermant Gg. cmiptiapertura, Gg. gortanii,  Gg. prasaepis e t  GZoEgerinita unicava de 1"'O- 
1 i gocène 1". 

- Ensemble B. Epais d ' u n  mil 1 i e r  de m ,  u n  ensemble gréseux e t  conglomératique (matériel 
pindique e t  de Gavrovo-Tripolitza) a 1 ivré G r .  cf. increbescens, Gg. prasaepis, Gg. prae- 
ber Zloides, Gg. t r ipa r t i t a  e t  Gg. ewrperkra indiquant 1 "'01 igocène 1". 

- Ensemble C. D'une puissance voisine de 2 000 m ,  ce terme pél itique e t  conglomératique a 
1 ivré G r .  cf. increbescens, Gr .  opima nana, Cg. gortanii e t  Gg. selZii. En 1 ' absence de 
G r .  opima opha,  on doit attribuer cet te faune au sommet de notre "Oligocene 1" (zone à 
G. s e l l i i  de IGRS-IFP, 1966 e t  Bizon, 1967). C'est 1 'ensemble l e  plus récent q u i  a i t  été 
observé entre l e  Skolis e t  l e  front pindique. 

- Ensemble D. Gréseux, d'une épaisseur minimale proche de 1 500 m ,  cet ensemble renferme 
G r .  opUna opima e t  Globigerinita dissimilis ciperoensis caractérisant 1 '"Oligocène 2". 
11 n'est connu qu'à 1'W du Skolis e t  se trouve vraisemblablement chevauché par l e  massif 
calcaire. 



2) SEDIMENTOLOGIE ET SIGNIFICATION 

L'ensemble A correspond pour 1 'essent ie l  au rempl issage d'un bassin pa r  des suspen- 
sions pélagiques argi leuses (néphél i tes). Son équivalent o r ien ta l  (A' : uh i  tés chevauchan- 
tes associées aux 1 ames de Ka1 oussi - A l  épochori ) es t  représenté par des t u rb i d l t es  d i  s t a l  es. 

L'ensemble B correspond à un dépôt de cône sous-marin en eaux profondes. 

L'ensemble C indique un re tour  aux condit ions ayant présidé au depat de l'ensemble A. 
Des chenaux d is t r ibuen t  l es  sédiments grossiers (grès e t  conglomérats). 

L'ensemble D évoque l'ensemble B ; il e s t  pourtant s ingu lar ise par l a  ra re té  des len- 
til l es  conglomératiques e t  l a  cont inu i té  des bancs gréseux. 

3) STRUCTURE 

Les ensembles A, B e t  C correspondent à un grand monoclinal ent re  l e  Skol is e t  l e  
f r o n t  pindique, interrompu cependant par des p l i s  aigus l i é s  vraisemblablement à un acci* 
dent tangentiel.  L'ensemble A es t  répété tectoniquement (avec des facies un peu d i  f fe ren ts )  
sous Se f r o n t  pindique (ensemble A ' ,  f i g .  82 b). 

Le massif du Skol i s ,  dont on s a i t  qu' il est  chevauchant sur son f l anc  occidental w- 
pose sur une formation gréseuse en sér ie  normale, non datée localement, qu i  représente ce- 
pendant l e  f l anc  o r ien ta l  d'un a n t i c l i n a l  dont l e  f l a n c  occidental es t  const i tué par  1 'enw 
semble D. Ce d i s p o s i t i f  indique 1 'importance de 1 'accident bord ier  du Skol is  mais ne permet 
cependant pas de juger de l ' importance de son al lochtonie.  

E )  AU SW DU PELOPONNESE 

Un puissant ensemble, d'abord pé l  i to-gréseux pu is  pé l  i t ique  r i che  en conglomérats, 
en f i n  pé l  i t ique  et, pél i to-gréseux a 1 i v r é  à F. Thiébaul t (in Fleury e t  co l  l . ,  1979) des 
Nwnmul i t e s  e t  dans sa p a r t i e  terminale des Lépidocycl ines d'a* 01 igocene, 

Il nous importe de savoir  q u ' i c i  encore, l e  Flysch puissant, s i t ué  ent re  les  affleu- 
rements du substratum de type Gavrovo e t  l e  f r o n t  de l a  nappe pindique ne se d is t ingue 
pas essentiel lement de ce lu i  dlEpire : l a  subsidence f u t  f o r t e  à 1 'aplomb du substratum 
gavrovien e t  seul 1 'Oligocène (en p a r t i e  seulement ?) s ' y  trouve. 

II. - LE FLYSCH DE TRIPOLITZA 

Il n'es t  pas u t i l e  i c i  d ' u t i l i s e r  une nomenclature paléogéographique d i f fé ren te  de 
ce1 l e  du substratum, dans l a  mesure où ce lu i - c i  es t  toujours connu, en ra ison de l a  f a i b l p  
puissance du Flysch. 

Bien qu' il s o i t  encore mal connu, on peut l e  caractér iser  au regard des po in t s  su i -  
vants : 

- son épaisseur e s t  fa ib le .  On a discuté des estimations qu i  pouvaient gitre tw 
tées dans l a  p a r t i e  l a  p lus externe des affleurements connus, l à  OS les  apparences e ta i ee t  
en faveur d'une puissance considérable : on a vu q u ' e l l e  pouvait d i f f i c i l e m e n t  exc6d;er 
quelques centaines de m à Langadhia (p. 127), compte non tenu d'gventuels redoublements 
dus à l a  tectonique tangent ie l le.  Lekkas (1977) a donné des ind icat ions q u i  vont dans l e  
m h e  sens en Péloponnèse cent ra l  ; - san facids, pélito-gréseux, apparemnent dépourvu de passées cong lam~ra t iqws  
dans sa masse ; 

- son dge, dont on s a i t  qu' il es t  éocène supérieur (éoc@ne moyen terminal eo"t!w 
t u e l l m e n t )  à sa base. On ne s a i t  pas cependant quel l e  es t  1 'importance r e l a t i v e  des dé-. 
pets de 1 'Eocgne supérieur @t de ceux de 1 'Oligoci3ne,qui s ' y  trouve pourtant sans dout+? 
représenté au moins dans l a  p a r t i e  occidentale puisque l e  Flysch des éca i l l e s  1 iées au 
f ron t  de l a  nappe pindique (ensemble A' ,  f i g ,  82) a l i v r é  des faunes de l a  zone B Cg. am- 
pz iaper tura (au sens de G. Bizon) de 1'01 igocgne 1 ( I z a r t ,  1976). 



Mais on ne saurait évidemment évoquer ce Flysch sans rappeler 1 'existence des forma- 
tions wildflysch qui se trouvent soit à son sommet ou qui, discordantes éventuellement sur 
le substratum,en constituent une différenciation latérale (voir la Quatrième Partie). II 
s'agit d'une singularité essentielle, qui contribue à distinguer ce Flysch de celui des 
régions plus externes. 

Fig. 83. - Diagrme i l l u s t ran t  la migration des domaines de subsidence au cours du Cdno- 
zofque. 

Les l imites temporelles sont incertaines dans l e  détai l ,  comme sont arbitraires les  Z i -  
mites de zones isopiques, f.ircées d'après la  nature du substratum carbonaté, ddcoupé par des 
contacts tectoniques. Les phases de déformation sont indiquées par des lignes onduZées fpha- 
se "majeure" de la  Zone Ionienne indiquée par un double t r a i t ) .  On a représenté par des 02- 
ches les  relations structurales des 3 ensembles orientaux. 
Légende - 1 : substratum carbonaté des Flyschs (a : pélagique ; b : ndritique) ; 2 : accu- 
mulation des détrit iques en période de faible subsidence ; 3 : acewnulation des ddtrit iques 
en période de forte subsidence ( 2  'association des figurés 2 e t  3 signale une incert i tude) .  



CHAPITRE I V  : CONCLUSIONS ET PREMIER APERCU SUR LA S I G N I F I C A T I O N  DES FORMA- 
T IONS DETRIT IQUES DES ZONES EXTERNES 

Un schéma d '  ensemble, nécessairement approximatif encore en fonct ion 'des incer t i tudes  
de dé ta i l ,  d o i t  prendre en compte les  f a i t s  -e t  les  hypothèses vraisemblables- r e l a t i f s  à 
t r o i s  périodes : 

- LIEocdne s~cpdrieur correspond à une période pendant laque l le  seule l a  p a r t i e  
o r ien ta le  des zones externes (ce qui  a f f l eu re  du Domaine de Trip01 i t z a )  es t  conquise par 
l a  sédimentation dét r i t ique.  On ignore l a  profondeur du m i l i e u  de dépôt, mais e l l e  e s t  
vraisemblablement supérieure à ce1 l e  des mi 1 ieux oü se déposent au même moment les  carbo- 
nates des domaines plus occidentaux ; on en déduira une subsidence plus active, b ien qu'on 
n ' a i t  pas de moyen de l ' es t imer  directement en l 'absence de données sur l a  pos i t i on  de l a  
1 i m i t e  Eocène-O1 igocène au se in  du Flysch. 

- L1OZigoc&ne p .p .  (Oligocène 1 e t  Oligocène 2) correspond à une période carac- 
té r i sée  par une considérable subsidence du domaine correspondant au sync l ina l  d '  Epire- 
Akarnanie. Les passées conglanératiques y sont abondantes, constituées d'éléments var iés,  
roulés e t  arrondis, c 'es t -à-d i re  évolués. Les sédiments se seraient déposés en eaux re l a -  
tivement profondes, e t  proviendraient de cônes sous-marins . 

Vers 1 ' E  (dès l a  f i n  de l a  période précédente, éventuellement ? )  les  fac iès pé l  i t o -  
gréseux sont surmontés ou remplacés (selon l es  l i eux )  par  des fac iès de type wi ldf lysch, 
c 'est-à-dire t r ès  peu évolués, témoignant de resédimentation "sur place" des produi ts  de 
dest ruct ion d '  un matér ie l  déjà hétérogène, donc déjà soumis à 1 a tectonique. 

Vers 1 ' W ,  l e s  faciès sont également dét r i t iques,  mais de caractere d i s t a l .  

- LIOZigocdne teminaZ+iocdne correspond à une période pendant 1 aquell e 1 ' ac- 
cumulation des dé t r i t i ques  es t  l oca l i sée  à 1 ' W  du domaine du sync l ina l  dlEpire-Akarnanie, 
lui-même a lors  vraisemblablement exempt de dépôts comme ( e t  vraisemblablement depuis p lus 
longtemps) les  domaines p lus orientaux. 

On ass is te  donc à un déplacement progress i f  d'E en W des zones de subsidence ( f i g .  83) 
qu i  s '  in tègre dans l e  cadre général s i  1 'on rapproche de ce t te  évo lu t ion ce1 l e  du domaine 
pindique (subsident au cours de 1'Eocene) e t  c e l l e  de l a  zone Ionienne externe occidentale 
(subsidente au cours du Miocène termi na1 ) . 

Il res te  que ce schéma demeure approximatif  (en 1 'absence de datations précises par-  
tou t )  e t  n' implique pas une exacte con t inu i té  -en i n t ens i t é  comme en po la r i t é -  de l a  migra- 
t i o n  des phénomènes, comme en témoignent l e s  f a i t s  suivants : 

- l a  subsidence du domaine o r i en ta l  (T r i po l i t za )  ne p a r a t t  pas avo i r  eu l ' impor -  
tance de ce1 l e  du domaine du sync l ina l  dlEpire-Akarnanie. Bien que p lus précocément i n i  t ige,  
e l l e  f u t  s o i t  peu intense, s o i t  de f a i b l e  durée ; - l a  subsidence des domaines s i tués à 1 ' W  du syncl i n a l  d '  Epire-Akarnanie semble 
marquer un épisode de migrat ion dans l e  sens inverse de l a  tendance d'ensemble : l a  zone 
Ionienne externe o r ien ta le  v o i t  en e f f e t  se développer au cours de 1 "'Oligocène 2" une sub- 
sidence relat ivement importante (Bassin d lAy i i  Pantes-Riziani ; IGRS-IFP, 1966, p l  . 9, 
f i g .  5-6) concurrente du syncl i n a l  dlEpire-Akarnanie, cependant disparue lorsque, au "Mio- 
cène i n f é r i e u r  2", l a  subsidence maximale es t  l oca l i sée  à 1 'aplomb de l a  zone Ionienne 
moyenne. 

Il faudra ten te r  d '  i n tégre r  ces f a i t s  dans l e  schéma de 1 'évo lu t ion d'ensemble de 1'0- 
rogène (Septième Par t ie)  . 
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Les développements qui suivent seront pour l'essentiel consacrés-a la region de Kar- 
pénission-Franbi sta, jusqu 'alors peu connue et recél ant la plupart des traits qui caracté- 
risent la zone du Pinde-Olonos, tant du point de vue de 1 'histoire sédimhntaire que de 
1 'histoire tectonique. On se réfèrera également la région nord-péloponnésienne et on ne 
manquera pas d'établ ir des comparaisons avec les autres régions connues de Grèce continen- 
tale et du Péloponnèse. 

Le Chapitre 1 réunira une justification de la nomenclature adoptée, un bilan histori- ,, 

que de la connaissance de la zone et une pesentation des régions examinées. 
Le Chapitre 11 sera consacré à l'établissement d'une swuence-type de 6, SS b 

partir de coupes contirures choisies dans des régions assez diverses pour que des tt'a!ts 
d'ordre g6néral en soient degagés. 

Le Chapitre III comprendra l'analyse puis un essai synthetique ,sur la signification 
de chacun des termes p*c@dennient distingués ; il peut donc etre aborde d'emblée par le 
lecteur qui trouvera l'essentiel du contenu du chapitre précedent, replacé dans le' contex- 
te général. 

Le Chapitre IV proposera une reconstitution de 1 'évolution paléog6ographique du bas- 
sin, indissociable de celle de ses marges. 

Le Chapitre V sera un essai d'interprletatibn de la structure de la nappe pindique il- 
partir de faits établis dans la région de Karpénission-Frangista, confrontes à ceux qui 
sont connus en d'autres régions. 

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION, GENERALITES 

Je tenterai d'abord de justifier la dénomination adoptée qui, pour être inspi ae 
ce1 le de C. Renz (a 1 'ordre des mots près), reprise de Brunn (1956), pour être inc ,-,ment 
utilisée par quelques auteurs, n'est pas cornunément employée. Les raisons qui m'y condui- 
sent sont d'un tout autre ordre que celles qui m'ont par ailleurs fait adopter une denomi- 
nation également binominale pour la zone de Gavrovo-Tripolitza et peuvent être exposees 
d'emblée. 

Le Pinde correspond à une local i sation géographique, sans doute imprécise, mais 1 imi- 
tée à la chaqne montagneuse qui s'étend entre la frontiere albanaise et la région de Kar- 
pénission ; cette mbe chalne se poursuit jusqu'au golfe de Corinthe, mais 1 'usage et les 
cartes n'en tiennent pas compte. Le Pinde ainsi compris n'est d'ailleurs pas geologiquement 
homogene, si bien que les géologues distinguent de part et d'autre du Kastanioti kos (voir 
fig. 84) un Pinde septentrional où la série "pindique" n'est représentée que par son Flysch 
recouvert par la nappe des "roches vertes", d'un Pinde meridional où la sgrie mésocanozof - 
que pindique est toute entière representée. Au S de Karpénission, les géologues -B la sui- 
te de A. Philippson- parlent du Pinde dlEtolie, mais un habitant de Messolonghi ou dlAgri- 
'nion n'imagine pas qu'un géologue parcourant le "Pinde" puisse se rendre a Nafpaktos ou 
même a Karpénission. 

11 s'ensuit des confusions, peu graves dans 1 'exemple précédent, mais qui rendent le 
langage géologique inprécis ; la "nappe du Pinde' correspond, selon les auteurs, ii la "nap- 
pe des roches vertes" limitée au Pinde septentrional ou à l'entité qui sera examinée ici. 

L' appellation "Pinde-Olonos" , proche d' une nonencl ature traditionnel 1 e, évoquant par 





l e $  noms de deux massifs célèbres une p a r t i e  de l ' ex tens ion  géographique ac tue l le  de l ' u -  
n i t é  charr iée constituée de sédiments homologues es t  donc propre a év i t e r  l e s  confusions 
e t  sera adoptée. On désignera a i n s i  aussi b ien l a  zone isopique méso-cénozo'ique que l a  
nappe constituée des sédiments de nature pélagique qu i  s ' y  é ta ien t  déposés. 

1. - BILAN HISTORIQUE D'ENSEMBLE 

C'est encore à Phil ippson (1898) q u ' i l  faut remonter pour t rouver l a  première i d e n t i -  
f i c a t i o n  de l a  "zone du Pinde" où sont dist inguées l a  sous-zone o r ien ta le  du Flysch du 
Pinde e t  l a  sous-zone des ca lca i res du Pinde (a i ns i  qu'une sous-zone occidentale du Flysch 
du Pinde, correspondant au Flysch du Syncl i n a l  dlEpire-Akarnanie) . 

C. Renz devait,  au cours de l a  première mo i t i é  de ce siècle,  discerner des subdiv i -  
sions fondamentales e t  donner maints éléments de datat ion ; son ouvrage de 1955 d is t ingue 
l es  termes c o n s t i t u t i f s  de l a  "Olonos-Pindoszone" suivants : 

- Karnischen Halobienschichten ; 
- Schiefer-Hornstein-Plattenkalkgruppe ; 
- Orbitolinenhorizont ; 
- Turon-oberkretazische Plattenkalkserie(couronné du Orbitoidenkalken des Maes- 
trichtien) ; - Pindosflysch. 

Blumenthal (1933) puis Dereourt (1964) au N du Péloponnèse, Brunn (1956), Aubouin 
(1959) au N du Pinde méridional, Celet (1962) dans l e  Pinde dlEtol ie,  puis Koch e t  Nico- 
laus (1969) dans l a  région de Karpénission reconnaissaient l e  bien-fondé de ces d i s t i n c -  
t ions, repr ises en une nomenclature i n i t i é e  par Aubouin (1959), qu i  d is t ingue : 

- les "Calcaires, jaspes et marnes à Halobies du Trias supérieur" ; 
- les "Radiolarites" (Jurassique-Eocrétacé basal) ; - les "Marnes rouges à Radiolaires et le Premier Flysch du pinde" (Eocrétacé 
terminal) ; 

- les "Calcaires en plaquettes et les calcaires microbréchiques" (Néocrétacé) ; - les "Couches de passage au Flysch" (Maastrichtien) ; 
- le "~i+ch du Pinde" délutant au Maastrichtien et daté de 1'Eocène dans sa 
masse. 

Les datations a lo rs  é tab l ies  devaient sub i r  peu de modif icat ions ; Celet  (1962) pu is  
Dercourt ( 1  964) admettaient cependant 1 ' age cénomanien d'une sér ie  f lyschoïde e t  de marnes 
schisteuses rouge 1 ie-de-vin s i  tuées entre l e s  Radiolar i  t es  e t  1 es Calcaires en plaquettes. 
11 convient également de s ignaler  que Négris (1908 a-b) a v a i t  i d e n t i f i é  en Péloponnese un 
ensemble dé t r i t i que  daté du Tr ias  par des Halobies, qu i  f u t  nêgligé par Renz e t  oub l ié  
par l a  su i t e  jusqu'à ce que Terry (1969) l e  mette de nouveau en évidence au Mont IthGme 
( v o i r  f i g .  85). 

C'est 1 e cadre que j 'adopterai par l a  sui  te, avec quelques modif icat ions nécessi tees 
par de nouvelles datations e t  quelques nouvelles d i s t i nc t i ons  faciologiques, mais en con- 
servant autant que possible l a  nomenclature t rad i t i onne l  l e .  

Les grands t r a i t s  de l a  s t ructure fu ren t  discernés des l a  f i n  du dix-neuvième s i èc l e  
par Phi1 ippson qu i  reconnut (selon analyse i n  Aubouin, 1959, p. 385) l e  charriage f ron ta l  
e t  l a  s t ructure en éca i l l es  du Pinde méridional. La pos i t i on  al lochtone de l a  sér ie  f u t  

Fig. 84. - Situation d'ensemble des affZeurements de La série  ciu Pinde-ûlonos en Grèce con- 
tinentale.  Les principales dcail'les e t  les  principaux syneZinau;c de FZysch sont 

s 

seuls distinguds. 

Légende - I : Série carbonatde Ionienne ; GT : Série carbonatée de Gavrovo-Tripolitza ; 
Fea : Flysch du SyncZinaZ dtEpire-Akarnanie ; PO : Nappe du Pinde-Olonos ; V : EcaiZZes du 
Vardmssia ; PK : Nappe du Pmasse-Kiona ; Z i  : Zones internes ; f s  : Fomatione superfi-  
c i e l  les  discordantes. 





é tab l i e  dans une r é g i ~ n  pourtant de s t ruc tu re  complëxe -en Crète- par Cayeux (1903). Négris 
(1908 a) e t  Kténas (1908) reconnurent ce t t e  même pos i t i on  en Péloponnèse niGridiona1 e t  fu- 
r en t  confirmés dans l e u r  in te rp ré ta t ion  par les  travaux u l t é r i eu r s  , en p a r t i c u l  i e r  par  Bl u- 
menthal (1933) au N du Péloponni2se. 

La s t ructure p l  issée-eca i l l  ée reconnue par Phi1 ippson dès ses premiers travaux f u t  
i l l u s t r é e  par  Renz (1930), en Grece continentale, Blumenthal (1933) en Péloponnèse du N, 
puis t rès  clairement indiquée sur l a  ca r te  à 1/500 000 de Gri2ce (Renz, L ia ts i kas  e t  Paras- 
kevaïdis, 1955) enf in cartographiée aussi précisément que l e  permettaient leu rs  cartes au 
1/200 000 par les  géologues de 1"'Ecole française". Les levers au 1/50 000 parus au cours 
des 20 dernières années permettent d ' é t a b l i r  maintenant une car te  d'ensemble da l a  struc- 
tu re  de l a  nappe, donnée sur l es  f igures 84 e t  85. 

La question de l ' o r i g i n e  de ce t te  sé r ie  al lochtone f u t  beaucoup discutée. Kténas l'i- 
maginait à 1 'W, a lors  que Négris l u i  cherchai t  une o r ig ine  septentrionale ; Renz e t  Blu- 
menthal envisageaient une p a t r i e  o r ien ta le  ( v o i r  analyse i n  Dercourt, 1964, p. 299). E l l e  
fu t  même considérée comme paraautochtone par Desio (1953), qu i  admettait que les  aff leure- 
ments des sér ies nér i t i ques  témoignaient de r ides  séparées par des s i l l o n s  d'ou avaient 
é té  éjectés l es  sédiments pélagiques de type pindique. A ce t te  conception e t  à c e l l e  de 
Phi1 ippson (1930) se rat tache c e l l e  de Kiskyras (1963) e t  de Fy t ro lak is  (1972) admettant 
l a  dua l i t é  des domaines nér i t i ques  (Gavrovo-Pylos à 1'W e t  T r i p o l i t z a  à 1'E) e t  l a  dua l i t e  
des domaines pélagiques de type pinde, formant a i ns i  2 nappes d i s t i nc tes  à 1 'o r ig ine  (nap- 
pe dlOlonos-Pindos à 1 ' W  e t  nappe d' Arkadie il 1 'E ) .  Les gi3ologues de 1 '"Ecole française" 
devaient défendre e t  i l l u s t r e r  une conception selon laque l le  l a  zone pindique correspond à 
un domaine 1 i é  pa l  éogéographiquement au bord o r i en ta l  de l a  zone de Gavrovo-Tr ip~l  i tza  
(Aubouin, 1959) e t  au moins au S de l a  Grèce cont inentale l i é  au domaine parnassien par  
son bord o r ien ta l  (Celet, 19621, mais const i tuant une vaste nappe de charriage dont l a  f l e -  
che correspondrait au minimum à l a  largeur des affleurements de T r i p o l i t z a  en Péloponnèse. 
Ce schéma é t a i t  déjà i l l u s t r é  par Blumenthal (1933) mais nécess i ta i t  de lég i t imes reserves 
t an t  que l ' a ss im i l a t i on  des sédiments de Gavrovo e t  de T r i p o l i t z a  à un méme domaine r e s t a i t  
conjecturale ; Dercourt (1964) devai t  l ever  les  hypothèques e t  donner une image c l a i r e  de 
1 ' ensemble. 

I - II. - LES REGIONS EXMINEES 

Ce t r a v a i l  a é té  mené principalement sur deux transversales situé-es, 1 'une en Pélopon- 
nèse du N à hauteur de 1 'Olonos ( v o i r  f i g .  85), 1 ' au t re  en Grece cont inentale du S, au n i -  
veau de Karpénission ( v o i r  f i g .  84). J ' a i  en outre parcouru rapidement d 'autres régions, 
connues par des études antérieures ( p r i n c i p a l d e n t  l e  Pinde méridional du N, si@ge des étu- 
des de J. Aubouin e t  l e  Pinde éto l ique étud ié  par P. Celet), a f i n  d'assurer que les  données 
acquises par a i l l e u r s  pouvaient y trouver conf i rmat ion e t  chercher des élêments de so lu t ion  
aux problèmes pa l  éogéographiques, 

A)  fi4 BANDE TRANSVERSALE SITUEE AU N DU PELOPONNESE 

La présentat ion géographique de ce t te  région a i3té menfie par Dercourt (1964, p. 1-10), 
i 1 n ' es t  donc pas u t i l e  de l a  reprendre sinon pour rappeler qu'entre les  deux hauts massifs 
de l '0 lonos (Erymanthe) à 1'W e t  du Khelmos (Aroania) a I 'E ,  çulminant à p lus  de 2 000 m, 
s ' a l  longent d !é t r o i  tes  crè tes sub-méridiennes d ' a l t i t udes  p lus modestes, coupées de va l  1 ëes 
é t r o i t es  vers 1 'W, p lus  larges vers 1 'E, permettant 1 'existence des v i l l e s  de Ka lav r i tq  e t  
Kato Kl i t o r i  a. 

Fe. 85. - Situation d'ensemble des a f f  Zeurements de la série ctu Pinde4Zonos en Pélopan- 
nèse septentrional e t  occidental. 

On a figuré en t i r e t é  fort l a  Zfmite entre l e  "Sgstame des deailles" e t  l a  "Table d'Ar- 
cadie" sur l e  cr i tère  de Za constitution de la série mésozo.Eque, compZète à Z'W, i n c a p l è t e  
à 2 ' E  (Trias, Jurassique e t  Crétacé i n f d r i e w  absents). M&e légende que fiqure 84. 



Le cadre géologique d'ensemble f u t  é c l a i r é  p a r  1 'Gtude de Bl  umenthal (1933) reprenant 
des données éparses dues à Ph i l ippson (1892), Renz (1910) e t  Négris (1919 e t  notes anté- 
r i eu res )  e t  se t r o u v a i t  exposé dans ses grands t r a i t s  sur  l a  c a r t e  geologique de Grèce à 
11500 000 (Renz, L i a t s i k a s  e t  ParaskevaTdis, 1955). D e r c w r t  (1964) deva i t  en donner une 
c a r t e  à 11200 000 rappor tant  1 ' essen t ie l  des observations p o r t a n t  sur  l e s  deux sé r ies  su- 
perposées, fondée su r  un parcours systématique de l a  rég ion e t  une abondance de nouvel les 
datat ions.  

Le l eve r  systématique à 1/50 000 des 4 f e u i l l e s  de l a  ca r te  générale de Grèce (No 254 : 
Gouméron ; no 255 : Kertézi  ; no 256 : Dhafni ; n o  257 : Kandhila - v o i r  f i g .  85), couvrant 
l a  bande examinée i c i ,  deva i t  pa r  l a  s u i t e  é t r e  e n t r e p r i s  sous l a  d i r e c t i o n  de J .  Dercourt. 
Me i l  l i e z  (1971), Flament (1973), De Wever (1975) e t  I z a r t  (1976) devaient  en é t r e  l e s  a r t i -  
sans, que j ' a i  pu accompagner en maintes occasions, ce q u i  permi t  de conf ronter  l e s  f a i t s ,  
l e s  découvertes, l e s  opinions e t  l e s  problèmes. Ce qu i  f u t  é c r i t  e t  ce qu'on t rouvera dans 
l e s  pages suivantes d o i t  un peu à tous e t  s u r t o u t  à l a  franche ami t i 6  q u i  se développa à 
1 ' occasion de ces courses communes ; j e  ne manquerai cependant pas de s igna le r  1 ' apport  

1 p ropre de chacun. 1 

Fig. 86. - Esquisse toponynique du territoi~e correspondant aux feuilles 1/5C O00 Fangistr< 
et Karpdnission imoitid ocoidentaZe) . 



La structure d'ensemble est  exprimi% par l es  f igures 65 e t  W s t  l us  succinctment\ 
f igure 85. Au-dessus du Gavrovo-Trip01 i tza, l a  nappe gindiqua s 'étend argemcnt. Dercourt 

, (1964)-a distingué (f ig,  85) : 
P 

- v w  2 IV ,  correspondant pour sa plus grande pa r t i e  d un large 'syncli'na.) ,de 
direûtictn ~ub-&ridienne (ou plus précisément NNE-SSW) , l e  "SystQne des &a i l  lesn ; 1 'en- . 
t i e r e  serita mQs~zoTque et, au coeur des synclinaux, l e  Flysch c&nozoTque s 'y  trouvent im- 
p l  iqués ; . - vGrs 2 ' E ,  une bande allongee selon l a  d i rect ion NW-SE s'@tend antre les  massifs 
du. Khelms e t  du K i l i n i  d'une pa r t  e t  l e  massif du Mainalon d'autre pa r t  ; c'est l a  "Table 
dlArcad.ie". La ser ie observable, tres pl issée dans l e  deta i l  mais apparennent tabulaire 

, - dans 1 'ensemble, est plus samnai r e  , consti tuee essenti e l  1 men t  des cal cai res du CrstacC su- 
p6rieur e t  des Couches de passage au Flysch. 

La d is t inc t ion  de ces ensembles porte donc à l a  f o i s  sur les t e m s  de l a  serie cons- 
t i t u t i v e  e t  sur l a  structure apparente ; e l l e  peut mm sembler l i e e  au f a i t  qu'on ne peut 
pas connat t r e  le .  substratum actuel du Système des & a i l  les alors que maintes fsn&trss mon- 
t ren t  celu i  de l a  Table d'Arcadie. Pourtant, l a  l i m i t e  n'est pas aussi t ranchh q u ' i l  peut 

. y paral t re : les grandes klippes du Khelmos comme les affleurements de l a  region s i  t M e  im- '  
médiatement ii 1 ' E  de Kato-Klitoria, d'un ,s ty le rappelant ce1 u i  de l a  Table d'Arcadie mon- 
t ren t  une serie aussi complete que ce l le  du Systenie des t icai l les e t  De Wever (1975) a t-4- 
velé 1 'existence de témoins relativement importants de termes (Radiolari tes en p a r t i  cu l  f a:) 
anterieurs au CretaclS supérieur dans 1 'angle SE de l a  f e u i l l e  Dhafni (no 266)- Des exmples 
ds cas "intern6diairesn existent donc, qui montrent que n'existant pas de l iaisons SystQAa- 
tiques entre l a  composition de l a  serie e t  l a  structure qui l 'a f fecte.  . r 

Il n'y a donc pas l ieu dam Ces conditions de considérer longurnent I'hypothescb selon 
l a q u e l l ~  les deux ensembles proviendraient de patr ies fondmentalement diffSrentcss, 1s ngp- 
pe cqnstituée de 1 'entiare serie pindique 6tant d'or igine occidentale par rapport BU Wi- , 
ne de Tripot i tza, . 1 'autre constituée essentiel lement des calcaires ,d18ge cretacé sup6r iwr  , 
&tant d'origine or ientale ; d'autant moins que nul indice n'exliste d'un d e p l a c ~ n t  vers . 
1'E de l lUnité occidentale a ins i  i ~ p l i  uQ, n i  en PéloponMse du N selon nr)s observation$, , * ' .  

9 n i  en Peloponnese central selon les Pa t s  rapportes par h r t  (1978). , I  

. 11 reste que p w r  1 ' instant, 1 'absence habituel le des ternes anté-Crétacé s ~ ~ @ F ~ % u F  
dans l a  Table d'Arcadie demeure inexpliquée e t  1 'on camprend que pour mwquer c@t tq  perl.ai- . 
ar lar i te ,  sui vant Kiskyras (LW), des auteurs (Lekkas, 1979) dQMwtaRant "nwpe dlAw&dlsU ,; 
l'entit4ainridiff~renci&e. 

de cette en t i t 4  d r a u n  Indéchiffr&@. Nul l e  d i m d t i ~ n  ~ i v l l  egi 
rn sciinbh carac l a  pa r t l e  occ7dentale die-la Table, n i  ni;bQs sm par t ies  or îcnta l  
oO pwFtant  l a  rasnarqirable Qpaisseur a p p a m t s  &s calcaires du Crb tad  s@@r iwr  c 
disposit ion en kflppes superposeas f i g u r b  sur les feu i l l es  1/50 90o Argos, Mt*$ 
1Jan Aai~ros (no 'ES, 292 e t  293, f ig .  85) peuvent la isser  supposer da trQs importan 
dwblements en sari sain. Un t rava i l  trCs d d t a i l l e  demura i c i  inûtspensable qui ne~esstZra-~ 'c 
mit de 1 'observataur une excellente connaissance des Gtobotmmww, 8 daterminer sur Ir 

' terrainl W l i g n o n c  enfin que l a  di f ferenciat ion tectonique de l a  p a r t l ~  or ientale da .la 
wppc du Pinda-Olmt n'esé pas p~opine au PBl0pann&se : una dtrucwre p l  &43!?.1dQ, Vrp-. ., ii. + ; 
parence quasiment tabu la i r t  caracterise a le iant  la p a r t i e  i n t a r w  dCs a fnsU~mbf9~@n?  , f diques au bord N du gol fe de Corinthe (vo r f îg .  85 ; d'apràs Beçk, l"af5). 

, 

BJ 
' 

11 i l a g l t  i c i  p lu ta t  d'un tarr4%04n d; fini wrr&, r l M  pnrpvr i nt4dstancr  
Pinde saiptsntrional e t  de l a  bande p8lqsnn4sidnna. Ce t e r r i t o i r e  r e m i v m  l'amenib 

- affleuremats de l a  sdr ie MsozoTqw du Flnde-Olonos situes entre l e  Flysch eRi Sync 
-: d'&ire-Bkarnanie qui  s'&tend a l ' Y  e t  l a  Flysch du Sywclinorim du Pinde ~ r i e n t a l  d'Eto* , 

l i a .  II covFaJPond (fi . &4) 0 l a  t a t a 1 i M  da l a  cwpurcr Frsngistai fi9 , ieat. '& tu 1g0fRt6 1 I d occidental+ de Ir fui 1s Karpanissian (ne 189) de l a  cauvertum ti /5Q O $g l a  iirëm. 
$1 fu% h i e  6nti€ment B cet te  @hafle (carta hors-texte e t  f a  f e u i l l e  Fwn@Is%a O f u t  pub 1 Ins t i t u te  of Geological and Mining Research de rêce, en 1S0, 





1)  PRESENTATION DE LA REGIOiV ( f i g .  86) 

Cette région, typiquement "p i  ndique" (aux yeux du géologue) présente 1 a p a r t i c u l a r i t é  
de marquer une in te r rup t ion  du r e l i e f  de 1 'épine dorsale pindique, a i  1 leur's infranchissable 
par l a  route entre l e  Kastaniotikos ( route Kalambaka-Metsovo-Ioannina) e t  l e  go l fe  de Co- 
r inthe. On a p r i s  l 'habitude de nomner "cou lo i r  de KarpénissionU (Ahbou.inT, 1959), l a  dé- 
pression transversale qu i  en résu l te  e t  qu'emprunte depuis l 'aprés-guerre une route qu i  
conduit de Lamia à Agrinion. 

E l  l e  recouvre presque exactement 1 a moi t iéXmér id ionale - l a  moins pauvre- de 1 ' Evr i  ta-  
nie, Nome (province) entièrement montagnard , dont 1 a moi ti& sep ten t r i ~na le ,  imp6nétrable 
à l 'occupation ottomane f u t  n o d e  Agrafa ("non éc r i t " ) ,  sans doute sur l~ l i v r e s  des co l -  
lecteurs d'impôts. Son chef-lieu, Karpénission réunissant quelques m i l l i e r s  d'âmes e s t  l a  
seule v i l l e  qu i  puisse ê t re  signalée , où l e  comterce es t  concentré e t  00 sont t r a i t é s  lm 
bois exploi tés alentours. Le tourisme y est  cependant f l o r i ssan t  à l a  b e l l e  saison, pendan$ 
laquel le  un m i l l i e r  d 'habi tants de L m i a  e t  dtAthénes viennent chercher l a  fraîcheur, se 
répart issant entre Karpénission e t  les  v i l l ages  de M i  kro Khorio e t  Megalo Khorio essent ie l-  
lement. 

Les v i  11 ages (réunissant rarement plus d'une centaine d'habitants, . à 1 'exception de 
Frangi sta) e t  1 es hameaux sont nombreux, maintenant r e j o i n t s  -par des p i s tes  souvent car- 
rossables- à l a  route qu i  depuis longtemps ( e l l e  es t  indiquée en "chaussée" sur une carte  
de 1917) r e l i e  Karpénission à Lamia vers 1'E e t  depuis p lus de 20 ans à Agr inion vers 1'W-r 
Un autre débouché r o u t i e r  ex is te  depuis peu d'années, qu i  permet en suivant 1'ASpropotam 
de jo indre l e  centre re l ig ieux  de Proussos pu is  Themon e t  Agrinion, non sans avoir  f ranchi  
un co l  à près de 1 500 m. Mais sauf en suivant l e  1 it des cours d'eau, t r op  encaissés pour 
que l a  route emprunte leurs berges, il f a u t  toujours f r anch i r  de hauts co ls  pour parvenj r  
dans l a  cuvette de Karpénission ; venant de Larnia il fau t  f ranchi r  l e  Rakhi Timfristos, et 
venant doAgr in ion l e  co l  du Perdikotopos (= Tamburia) t ou t  deux à des a l t i t udes  proches d e  
1 200 m, c 'est-à-dire peu prat icables 1 'h iver.  

La population, longtemps cgupée des grandes voies de communication, e s t  encore adaptee 
par son nombre e t  ses ac t i v i t és  à l a  v i e  montagnarde ; chaque v i l l a g e  a dû jusqu'à ces der- 
nières années se s u f f i r e  à lui-même, ce qu i  imposait un nombre tri% r e s t r e i n t  d'habitants, 
adapté aux maigres poss ib i l i t és  de cu l tu re  e t  de pâture -réservée aux moutons- d'une rég ion  
où l ' o n  ne connalt pas l es  surfaces planes. M h e  l a  d6pwssion de  Karpénission est encm- 
brée par un gigantesque cône de déject ion en f o r t e  pente impropre aux cul tures ; c 'es t  en. 
f a i t  au sommet du Timfristos que l e s  p lus grandes surfaces planes se développent : l e s  
troupeaux de moutons y sont nombreux à l a  b e l l e  saison. On comprend que de t e l  les  r iégims 
a ient  produi t  une grande p a r t i e  des citoyens Grecs qu i  en de numbreux pays d'Occident et 
principalement en Amérique du Nord const i tuent d' importantes co1onie.s. 

Aux d i f f i c u l t é s  nature l les  se sont ajoutées les  destructions des homaes ; siege de 
part isans, l a  région f u t  1 'ob je t  d'une sévère rtipression l o r s  du dernier. con f l  d t  mondial. 
La car te  1/50 000 ( d i t e  " F i r s t  Ed i t ion  AMS - sheet 1718 - toponyaiie en caracteres l a t i n s ) ,  
de peu postér ieure à ces évGnements (1952 ?) en témoigne : Karpénission. e s t  d i t e  dei t rui te 
à 95 %, e t  l es  plus grands v i l l ages  proches, t o u t  conne Frangista, Ayios Vlassios 1 'é ta ien t  
souvent à p lus de 50 % ; seuls ceux qu i  é ta ien t  vraiment inaccessibles -donc t rès p e t i t s -  
furent épargnés. 

F.ig- 87. - Esquisse orographique e t  hydrographique des régions Qtudides e t  Zauos environs 
immédiats, d'après la feuiZZe 1/20Q 000 "E0rytaniasfr de Z '"Et-hniki S t a t i s t i k i  
Ypiresia t i s  EZZadost', édition de 1972. 

Le choix des courbes de niveau e s t  destiné à mettre en évidence l e s  grands massifs monc . . 
tagneux ; Za Zùnite 300 rn correspond aux r ives  Lac de Xrdmasta, s i h d e  en dté  au;^ envi- 
rons de 260 m. 
Légende - 1 : rividre ; 2 : l imite  du Nome d 'Eurytanie (à Z ' W, EtoZie-Akamnie ; à Z 'E,  
Ftinotide) ; 3 : principaZes voies routidres ; 4 : front de Za nappe pind$que ; 5 : Zinnte 
0ccidentaZe des rdgions où n 'af fzeure que l e  FZysch ; 6 : grands accidents wbvertiermcc, 
Les Zùnites des feuitZes Frangista (à Z 'W) e t  Kurpdnission (à Z'E)  sont indiquées en t r a i t  
fort. 



La végétation e s t  clairsemée ou absente au-dessus de 1 400 ou 1 500 m ; l e s  résineux, 
const i tuant une b e l l e  f o r ê t  maintenant de plus en p lus  activement exploitée, se développent 
ensuite jusque vers 800-900 m, cédant l a  place au Chêne v e r t  jusque vers 700 m, a l t i  tude 
en dessous de laque1 l e  on l e  trouve mêlé au Chene kermès, lequel devient ensui t e  domi- 
nant. Les platanes suivent l e  fond des vallées. 

L 'ensemble montagneux constitue, vu sur une carte, un gigantesque amphi théât re  ouvert 
au NW e t  regardant vers l e  l ac  de Kremasta, marqué par une l i g n e  de c rè te  (dé l im i tan t  1'E- 
v r i t an i e )  jo ignant l e  Panétolikon au T imfr is tos ( f i g .  87). Cet aspect n 'es t  cependant pas 
discernable sur l e  t e r r a i n  en ra ison de l a  présence d'une murai1 l e  qu i  l e  t raverse du NW 
au SE, constituée par l es  massifs du Khél idon e t  du Kaliakoudha, e t  qu i  1 i m i t e  l e  regard. 
Un t r a i t  n 'es t  pas sans surprendre : l a  dépression de Karpénission, déjà étonnante par ses 
dimensions dans un cadre pindique, avois ine 1 'un des sommets principaux de toute l a  chaine, 
dénanmé Véloukhi (2  315 m) po in t  culminant du puissant massif du Timfr istos.  Ce massif l u i -  
même const i tue une cu r i os i t é  : ses formes molles 1 'apparentent beaucoup plus aux monts d ' a l  - 
t i t u d e  peu élevée qui  s'étendent au t ravers  du cou lo i r  de Karpénission qu'aux massifs qui 
r i v a l i s e n t  d ' a l t i t ude  avec l u i  dans 1 'ensemble de l a  chatne pindique mais qu i  présentent 
des crètes déchiquetées. 

Le's r i v i è res  sont nombreuses, parcourant 1 'amphithéâtre montagneux : Aspropotamos (ou 
Karpénissiotis) , K r i  kel  lopotamos, confluant pour donner naissance au T r i  k é r i o t i s  ( c ' es t  
son nom sur les  cartes administrat ives à 1/200 000 de Grèce ; l a  dénomination e s t  K r i ke l io -  
t i s  sur l es  cartes à 1/50 000 récentes, T r i k e l i o t i s  sur l es  cartes p lus anciennes), ou ve- 
nant du N : Megdhovas (Tavropos selon l a  dénomination o f f i c i e l  l e  récente), Agra f io t i s ,  
str ictement évritaniennes, Akheloos de provenance p lus septentrionale. Ces r i v i e r e s  vien- 
nent converger dans l a  dépression maintenant fermée par l e  barrage de Krémasta ( cons t ru i t  
en 1964-1965) e t  al imentent l e  l a c  qu i  sépare maintenant l a  région pindique qu i  nous occu- 
pe de l a  terminaison méridionale des Monts Val tou (= massif du Gavrovo)visi tés précédem- 
ment. Deux grands ouvrages, dont l a  construction f u t  menée a lo rs  que l e  barrage n ' é t a i t  
pas en eau, l e  franchissent ; 1 'un (Pont Episkopi, v o i r  f i g .  77 e t  146) es t  depuis quel- 
ques années en service sur l a  route Karpénission-Agrinion ; 1 'aut re  (Pont Tatarnas, v o i r  
fig. 17), remarquable par l a  portée de son arche centrale, demeure i n u t i l i s é .  

Le d i s p o s i t i f  orographique comme l e  cours des r i v i è r e s  const i tuent  un ensemble para- 
doxal : 1 'amphithéâtre montagneux e s t  fermé à 1 'E par des crètes ins ta l lées  sur l e  Flysch, 
at te ignant des a l t i t udes  p lus élevées que les  montagnes ca lca i res situées à 1'W ; les  ri- 
vières venant du pays de Flysch o r ien ta l ,  t raversent l a  chaîne constituée de formations 
plus dures sans s'adapter à l a  l i t h o l o g i e  n i  même à l a  s t ruc tu re  l a  p lus apparente. 

2)  L 'ETAT DES CONNAISSANCES GEOLOGIQUES 

Les pionniers de l a  géologie hellénique passèrent à Karpénission ; Neumayr (1880), 
Phi 1 ippson (1890 b) , Renz (1930) ont  1 a i  ssé des coupes, de p l  us en p l  us p réc i  ses ( v o i r  un 
rappel i n  Koch e t  Nicolaus, 1969, p l .  4) dont seule cependant c e l l e  de Renz donne une idée 
de l a  s t ructure d'ensemble. Cet auteur c i t a i t  en outre des faunes daHalobies récol tées 
dans l e s  calcaires t r ias iques e t  des Orbi to ld idés du sommet des calcaires cretacés de l a  
région de Karpénission, e t  donnait dans son ouvrage de 1955 (p. 317-318) quelques indica- 
t i ons  sur l a  cons t i tu t ion  de l a  nappe à son f ron t ,  près d '  Ayios Vlassios. On a peine par 
a i l l e u r s  à trouver t race d'autres v i s i tes ,  encore que Kiskyras (1963) dise un mot sur les  
calcaires "supposés t r ias iques"  e t  l e s  calcaires à G t o b o t m n c a n a  de Viniani  e t  que Temple 
(1968, p l .  2, f i g .  2) donne une photo de " th in  bedded red rad io la r ian  chert  o f  Jurassic 
age deformed i nto ti ght  chevron-fol ds" d '  un t rès  caractér i  s t ique a f f  1 eurement du bord de 
route ent re  Frangista e t  Ayios Yeoryios (rectangle K 7, f i g .  88). 

Aubouin e t  Guernet (1963) devaient mettre en évidence, au f r o n t  de l a  nappe, 1 'exis-  
tence d'une "zone f a i  11 euse transversale" responsable de 1 a d i f f é renc ia t i on  du cou lo i r  de 
Karpéni ssion e t  de l a  demi-fenêtre du Megdhovas, maintenant envahie par les  eaux du lac  
de Krémasta. 

Le mémoire de Koch e t  Nicolaus (1969), centré sur 1 'étude du domaine de Flysch or ien- 
t a l ,  comnente l a  f e u i l l e  Karpénission levée par ces auteurs en co l laborat ion avec G. Kal- 
le rg is .  Les termes reconnus sont l es  suivants (d'apres l a  légende de l a  car te  1/50 000) : 



- "Halobia bedsl' (non distingués sur la carte) du Carnien ; les auteurs y reconnaissent 
des passées pélito-sableuses (1 50-200 m) ; 

1 - 'Vpper Triassic Limestones" du Norien-Rhétien (400 m) ; 
1 - "Shale-chert group" du Jurassique-Crétacé iaférieur (800 m) ; 

I - "Orbitolina Limestone" du Barrémien-Aptien et Cénomanien (terne non distingué sur la 
carte de l'ensemble suivant) ; 

- "Platy hornstein Limestone" du Crétacé supérieur présentant une passée terminale "Orbi- 
toïdes limestone" du Maastrichtien, dans laquelle apparaissent les premiers sédiments 
arénacés et terminée par un niveau "danien" (500-600 m) ; 

1 - "East Pindos Flysch". 

Il para î t  c l a i r  que ces subdivisions e t  les  estimations de puissance des divers t e r -  
mes ont é té  établ  i es  à 1 ' W  du massif du T imfr is tos (Simbetheriaco) où l es  condit ions d 'a f -  
fleurement e t  une tectonique t r ès  p a r t i c u l i è r e  rendent l es  observations dél icates ; dispo- 
sant d'aff leurements p l  us occidentaux d '  i n te rp ré ta t ion  p l  us aisée, j e  ten te ra i  de montrer 
qu'on peut  d is t inguer  de p lus f i nes  d iv i s ions  e t  que l a  puissance de l a  sé r ie  mésozoïque 
ne d o i t  pas dépasser un m i  11 i e r  de m au t o ta l .  

Vers l e  S, l es  levers de D.L. Loftus, datant des années 1963-64, f u ren t  publ iés en 
1971 ( f e u i l l e  Nafpaktos, no 220 - v o i r  f ig. 84) e t  en 1977 ( f e u i l l e  Thermon, no 202) ; i l s  
sont fondés sur l a  d i s t i n c t i o n  des termes suivants : 

1 - un terne calcaire marqué par la présence d18alobies (il s'agit sans doute du "Drimos 
in£ érieur" de ce mémoire) ; 

-un terme calcaire à oolites et Algues calcaires, intercalé de radiolarites rouges, attri- 
bué au Jurassique (il s'agit probablement du "Drimos supérieur") ; 

-un terme constitué de "shales, cherts and limestone" attribué soit au Crétacé inférieur- 
Coniacien (Nafpaktos) soit au Jurassique supérieur à Coniacien (Thermon) ; il s'agit des 
Radiolarites s.1. ; 

- un terme calcaire sénonien-maastrichtien ; il s'agit des "Calcaires en plaquettes" et 
des "Couches de passage au flysch" ; 

- le Flysch. 
Vers l e  N, l e s  récents travaux de Mpodozis (1977), de ~ y b é r i s  (1978) e t  de Mpodozis 

e t  col 1. (1979) por tan t  sur l e  t e r r i t o i r e  couvert par l a  f eu i l  l e  1/50 000 Agrafa (no 169) 
jouxtant immédiatement au N ce l u i  de Karpénission-Frangista, confirment précisément l a  va- 
l i d i t é  des d iv i s ions  que j 'avais pu discerner (Fleury, 1974 e t  in Dercourt e t  col l . ,  1977). 

3) PRESENTATION GEOLOGIQUE DE LA REGION 

Le schéma d'ensemble présente sur l a  f igure 88, t radu isant  1 'essent ie l  des t r a i t s  de 
l a  région permet un b re f  exposé. 

Les sédiments mésozoTques const i tuent  un ensemble présentant t r es  typiquement l e s  fa-  
c iès  rencontrés dans l a  nappe du Pi  nde-Olonos. D'exceptionnel 1 es condit ions d'observation 
j u s t i f i e n t  que par l a  su i te  on entreprenne l e s  analyses d'ensemble à p a r t i r  d'exemples lo -  
caux. 

L'analyse s t ruc tu ra le  es t  dans ces condit ions grandement f a c i  1 i tee, encore qu'un i m -  
por tant  réseau d'accidents transverses s o i t  de nature à rendre p lus dé l i ca te  l ' i n t e r p r g t a -  
t i o n  de cer ta ins t r a i t s .  La classique s t ruc tu re  éca i l l ée  a f fec tan t  preférent ie l lement l a  
p a r t i e  f r o n t a l e  de l a  nappe e s t  rep r i se  par  des déversements vers 1 'E (avec lesquels corn- 
c ident  l es  tronçons adaptés du réseau hydrographique), r épa r t i s  sur toute l a  largeur des 
affleurements. L'existence d'une importante s inuos i té  du f ron t  de l a  nappe, correspondant 
à l a  demi-fenêtre du Megdhovas (occupée en p a r t i e  par l e  l a c  de Krémasta) permet de mon- 
t r e r  l 'enracinement des structures éca i l lées sur l e  contact basal de l a  nappe. ' 



5 . , 5 Fig. 88. - Schéma s t r u c ~ r a l  de la région de Karpénission-Frangista. 
-4 

On a figuré les  pmncipales écai l les ,  correspondant au chevauchement de termes d'âge 
triasique sur des termes df&e crétacé supér-ieur à éocène. Un système de coordonnées fzgu- 
r e  en marge (également porté s w  l a  carte hors- ta te) ,  qui servira dans Ze cours du t a t e  
à localiser Zes affleurements signalés. 
Légende - Feu : Flysch du Synclinal dfEpire-Akarnanie ; UM : Unité du Megdhovas ; PO : Sé- 
r i e  du Pinde-ûlonos (série rnésozoZque e t  Flysch cénozofque distingués).  



CHAPITRE II : CARACTERISATION DES S I X  TERMES CONSTITUANT LA SERIE DU PINDE-  . 
' 1 -  

OLONOS ; D E S C R I P T I O N  DE QUELQUES COUPES D E  GRECE CONTINENTALE 
\ E T  DU PELOPONNESE 

Sou1 ignons que dans 1 a zone du Pinde-Olonos pa r t i cu l  ièrement, en rdison des compl ica- 
t ions tectoniques de d é t a i l  fréquentes e t  souvent cryptiques, quel les que soient l es  eon- - 
d i  t i ons  d'  affleurement, aucune coupe ne peut B t re  considérée a prioPi c o r n  r 6 v e l a t r i  ce 
d'une succession sédimentaire normale. C'est seulement par l a  r épé t i t i on  d'observations 
concordantes q u ' i l  es t  possible d'assurer qu'un affleurement r e f l è t e  l a  séquence sédimen- , . 
t a i r e  d 'or ig ine. 

On examinera 5 coupes répondant à ces conditions,situées dans des régions assez é l o i -  
gnées l es  unes des autres pour que les  t r a i t s  communs qui  s'en dégagent présentent une s i -  
gn i f i ca t i on  d'ordre général. Bien qu'une vue synthétique ne puisse é t r e  acquise qu'a 1 ' i s -  
ue de ce t  examen, on indiquera d'emblée l a  nomenclature qu i  sera retenue e t  chaque terme 
era rapporté à un systeme de numérotation toujours identique dans 1 'ensemble de ce t ex te  
t déja précédemnent u t i l i s é  (Fleury, in Dercourt e t  col l . ,  1977). 

Les colonnes 1 i thologiques sont présentées 89, l e s  l oca l i t és  sont signalées 
e meme s i g l e  sur l es  f igures 84 e t  85. ..r. '+, fi%'' 

-a@#% 

.- 
Pour ne pas toujours présenter chaque terme'dans sa mei l leure expression connue, cet -  

t e  coupe offre une succession remarquablement continue de l'ensemble de ces termes, en un 
1 ieu aisément accessible. Il es t  possible, en un parcours d' i l  peine plus de 2 km, en bord 

ute, d'observer 1 'ensemble de l a  séquence const i tuant 1 'essent ie l  de l a  nappe, sous 
acies l e s  p lus habituels e t  sans complications tectoniques autres que des r e p l i s  de 
1 ( vo i r  panorama sur cet te  coupe, f i g .  139). 

Cet affleurement es t  propre à const i tuer  une référence aisée pour une p r i s e  de con- 
avec l a  géologie pindique. J'en menerai donc une descr ip t ion do ta i l l ee  ; en outre, j e  

e ra i  par l a  su i t e  un commentaire qu i  fera l a  pa r t  des t r a i t s  de valeur générale ou 
loca le  e t  j ' indiquerai  l e s  l i e u x  proches où des observations complémentaires peu- 

e menées, susceptibles de p a l l i e r  l es  faiblesses de l a  coupe. 

A )  DESCRIP!l'ION DE LA COUPE 

ffleurement es t  s i tué  il l a  l i m i t e  des rectangles K 15- 
de Karpenission par l a  route de Frangista e t  Agrinion. Les p 
bles (s i tués en A, f i g .  90) se trouvent à 300 m en deçii, du c 
che l a  route de Fidhakia. 

Un important accident transverse ( f )  l i m i t e  au S les  affleurements examines ; 
responsable du f a i t  que peu en amont du po in t  A, a f f l eu ren t  des couches sans r e l a t i o n  
l a  séquence decr i te.  La dépression bordant a 1 'E l a  crete montagneuse (Perdi kotopos) s 
l e  1 'affleurement du terme 1. On se déplacera ensuite sans autres précis ions du po in t  
po in t  E (f ig. 90). Une colonne 1 i thologique sanmaire es t  donnee f i gu re  89 (colonne 

- !l'ERME 1 (DETRZTIQUE TRIMIQUE) - , . ' 

En p a r t i e  caché p 
peu i c i .  

Les pelitee visibles en bord de route sont très argil 
caires y sont intercalés, en bancs d'épaisseur décimétrique 
tée, m i s  une de leurs caractdristiques est de présenter un aspect 
que sur le fond grisdleu apparaiseent des taches j d t r e s  de £0 
riges. Des "filairente" courts et courbes et de gros B-lrdiolaires s 
minces niveaux (centimétriques) greseux sont observables, représe 
de 10 X de ta puissance du terme ; leur caractéristique est de se 
ne8 lamelles. 





La puissance apparente du terne es t  de plusieurs dizaines de m, mais sa s i tua t ion  à 
l a  base d'une é c a i l l e  i n t e r d i t  d'évaluer sa vér i tab le  épaisseur. On n'en observe que l e s  
5 m supérieurs,qui paraissent passer en con t inu i té  au terme suivant. 

On n 'a  pas observé localement des tests  dlHaZobiidae. Une recherche de Conodontes n'a 
donné que quelques spécimens brisés, rapportés au genre HindeodeZZa par B. Vrielynck. 

Les Radio1 a i res sont exceptionnel lement bien conservés dans quelques cas. De Wever 
( i n  De Wever e t  col l . ,  1979) a pu en un t rès  r i che  échant i l lon de cet te  l o c a l i t é  (XPF 30) 
dist inguer 42 formes di f férentes, dont 18 formel 1 ement ident i f iées au n i  veau spécifique, 
parmi lesquelles 10 ont  l eu r  loca l i té- type en ce l i eu .  La présence de p lus ieurs  représen- 
tants de l a  fami l le  des Capnuchosphaemdae assurerai t  un âge t r ias ique  supérieur à l 'asso- 
c i a t i on  qui, par a i l l e u r ~ ~ p r é s e n t e  de grandes analogies avec des associations de S i c i l e  e t  
de Turquie, d'dge carnien-norien, 6tudiées dans 1 e même a r t i c l e .  

- TERME 2 (CALCAIRES DE DRIMOS) 

Ce terme est  à dominante ca lca i re  mais cependant r i che  en s i l i c e .  Il e s t  t res p l i s s é  
dans l e  d é t a i l  e t  ne pourra f a i r e  1 'ob je t  d'estimations d14paisseurs. On dist ingue 3 d i v i -  
sions ( v o i r  colonne K, f i g .  100) : 

L'ensemble est constitué de calcaires en petits bancs (épaisseur généralement comprise 
entre 2 et 10 cm), de teintes claires et d'apparence verdâtre en raison de la présence de 
minces feuillets pélitiques verts à leur limite.. La silice, de teinte sombre (parfois rou- 
ge) se présente soit en petites amandes situées dans l'épaisseur du banc calcaire, soit en 
minces bancs individualisés . 

La caractéristique principale de cet ensemble est de renfermer des niveaux extrnmement 
riches en longs  filament^'^ étroitement superposés, formant des "feutrages" caractéristi- 
ques. Le film pélitique situé entre les bancs permet souvent d'observer, en surface ou en 
cassure parallèle à la surface, que ce type de "filament" correspond à des sections de 
tests dlHaZoXidae. 

Quelques variations du détail du faciès peuvent être notées : 

- à la base, peu replissés (pendages suberticaux), les calcaires présentent 
des joints plans soulignés par de fines passées pélitiques vertes (du mm au an) ; la pati- 
ne d'ensemble est sombre, les niveaux à "filaments feutrés" nanbrewr ; - la plus grande partie observable, extrêmement plissée dans le détail (plan 
axial des petits plis métriques aigus à plongement occidental comme lamasse calcaire elle- 
même) est peu riche en joints pélitiques. La patine d'ensemble est claire (gris-jaunâtre), 
corne la cassure des calcaires (gris clair) dont certains, verdâtres, sont riches en Radio- 
laires. Dans l'ensemble, les bancs présentent des limites ondulées et sont intercalés de 
nombreux niveaux siliceux sombres ; - à l'extrême soumet, les calcaires de mêmes caractéristiques sont démunis de 
"filaments" et se distinguent par la teinte rouge-sombre (patine blanche) de la silice 
qu'ils contiennent. 

Fig. 89. - CoZonnes ZithoZogiques présentant 5 coupes continues de la  sSrie du Pznde-ûZo- 
nos, signaZées p m  Zes m h e s  s igles  sur Zes figures 84 e t  85. 

La numérotation (1 à 6 )  des termes e t  de Zsurs divisions correspond à ceZZe du t ex t e  - 
1 : Détritique tmasique ; 2 : Calcaires de DrYimos ; 3 : RadioZarites S .  2. ; 4 : CaZoaires 
en plaquettes ; 5 : Catches de passclge au FZysch ; 6 : FZysch. SacZes les  datations certai- 
nes sont rapportées c3 gauche des coZonnes - Tr. S .  (T'mas supérieur-Carnien, Norien) ; Aa : 
dalénien ; T. B. : Tithonique supdrisur-Bddasien ; B : Berriasien ; MCs 3 : fironien in- 
fdmeur e t  moyen ; MCs 6 t  : l imite Santonien-Campanien ; MCs 9 : Maastrichtien basal ; 
MCs 10 : Maastrichtien p.p. ; MCs I I  : Maastdchtien termina2 ; P : PaZéocàne. Légende Z i -  
thologique - a : doZrnies ; b : caZcaires micritiques ; c : caZcaires grave2eux ; d : caZ- 
caires bréchiques ; e : jaspes e t  s i t ex  ; f : jaspes "cnnygdaZaires" ; g : grès e t  pétites.  



Dans l'ensemble, les calcaires sont t w s  des micrites, parfois dépourvues de fossiles, 
par£ ois riches en Radiolaires, par£ ois extrêmement riches en "filaments" est Radiolaires as- 
sociés. 

Des HaZobiidae ont été observés en plusieurs points mais bien que reconnus comme tels 
par P. Bonardi de Capoa, ils ne furent pas déterminés en raison du mauvais état de leur 
conservation. On n'a pas recherché ici de Conodontes. 

2b (Passde jaspeuse) 

Le contact apparemment normal de cette division à la précédente est souligné par un 
mince niveau pélitique vert surmonté d'un banc jaspeux décimétrique portant une vive colo- 
ration jaune, probablement liée à la présence d'encroûtements miingant5sifères. 

Les jaspes rouges qui constituent l'essentiel de la division se présentent en petits 
bancs centimétriques séparés par des joiats pélitiques également rouges. De rares Radio- 
laires constituent le seul peuplement obsemé de ce faciès. 

Le passage à la division suivante est en partie caché par des eboulis. 

Fig. 90. - Croquis géologique situant l e s  observations effectuées sur la coupe de K q d n i ô -  
sion. 

L'anplacanent de la  coupe e s t  localisd figure 84 e t  plws précishent sur la figure 134 
(rectangle portant l a  mention "$0"). La numérotation des termes e s t  ce l le  du tex te  ; les  
l e t t r e s  ma;juscuZes Zdentif2en.t quelques points de repères c i t é s  dans le  t a t e .  



Affleurant quelque peu au point B (fig. 90) puis après le point C, cette division est 
constituée de calcaires en petits bancs centimétriques à patine claire (jaunâtre), gris- 
jaune en cassure, séparés par des joints pélitiquss d'abord rougeâtres puis verts et dé- 
pourvus de "filaments" comme de silex noirs. Des bancs plus épais (d'ordre déchnétrique), 
graveleux à oolitiques, grisâtres (patine brune, souvent), s' intercalent de plus en plus 
fréquemment vers le sommet de la division ; les plus épais incluent des rognons siliceux 
blancs. Les 25 derniers m, affectés seulement de quelques plis coffrés, a££ leurent verti- 
calement. 

Les calcaires en minces bancs correspondent à des micrites, parfois pelletoïdales, 
parfois à Radiolaires, et exceptionnellement à rares courts "filaments" rectilignes ne 
constituant jamais de feutrages, attribuables probablement à des sections de débris de co- 
quilles, mais sans doute pas à des HaZobiiciae, jamais observés à ce niveau. 

Les calcaires en bancs plus épais (10 cm et plus) sont de faciès très différent. Il 
s'agit en majorité de sparites à grain très fin ("microsparites", selon Elf-Aquitaine, 
1975), dont les cristaux dépassent rarement 0,020 mm. Les éléments figurés, abondants mais 
rarement jointifs, arrondis ou ovoïdes, souvent bien calibrés (0,20-0,50 mm) sont de natu- 
re très variée : débris d'organismes divers, oolites, éléments micritiques dépourvus de 
structure propre. 

Les débris de fossiles sont rarement identifiables avec certitude au niveau spécifi- 
que ; on reconnaît, outre des débris dlEchinodemes, des Nodosariidés, Lituolidés, Ataxo- 
phraqnriciae et ThawnatoporeZZa. Vers le sommet de -la division (15 derniers m), on distingue 
de rares TrochoZina sp., flautiZomtZina sp. et des fragments attribuables au genre Meyen- 
dorffinu (LucaseZZa) . Ce dernier fossile indiquerait 1 ' Aalénien, ce qui sera confirmé plu$ 
loin. 

- TERME 3 (RADIOLARITES S. 2.) 

Ce terme e s t  caractérisé par l a  t e i n t e  rouge de ses constituants, qui s'organisent en 
4 divisions (vo i r  f i g .  105, colonne K).  Ces couches a f f l eurent  dans l a  p a r t i e  moyenne du 
tronçon de route joignant l es  points C e t  D ; e l l e s  sont ver t ica les ,  affectées de rares pe- 
t i t s  p l i s .  

Cet ensemble pélitique d'une épaisseur proche de 10 m, est en partie recouvert d'ébou- 
lis. La couleur des pélites, jaune verdâtre dans la première moitié, passe au rouge -2 lar- 
ges taches vertes- ensuite. Quelques bancs de calcaire argileux gris clair à patine jaune 
y sont intercalés. 

1 Un banc calcaire graveleux-oolitique identique B ceux de la division 2c souligne la 
limite 3a-3b. Il s'agit d'une intramicrite packstone essentiellement constituée d'oalites 

I fibroradiées, ayant livré plusieurs sections attribuées à Meyendorffina (LucaseZ'la) cayeuxi 
(Iucas) par J.P. Bassoullet, assurant un âge aalénien (Bassoullet et Fourcade, 1979). 

Il s'agit de jaspes de teinte rouge ou verte, d'une puissance proche de 100 rn, dans 
lesquels on peut distinguer : 

- (35 m) jaspes de teinte rouge en bancs centimétriques à surfaces planes, soulignées de 
joints pélitiques rouges (emriron 1 4. Le facièg "amygdalaire" y est peu représente ; 

- (45 m) jaspes en bancs épais (pluridécimétriques), rouges ou verts, de plus en plus mas- 
sif s et présentant une patine brunâtre vers le sommet, séparés par de minces films p é l i -  
tiques ou de fines croûtes manganésifères. Les 15 premiers m de cette subdivision pré- 
sentent d'abondants nodales de forme lenticulaire qui peuvent être dégag6s de la roche ; 
je nomme "amygdalaire" ce faciès, comme Dercourt (1 964) ; 



- (20 m) jaspes rouges en bancs centimétriques à joints plans soulignés d'un film péliti- 
que. 

Seuls des Radiolaires semblent peupler ces niveaux, qui ne peuvent donc pas être da- 
tés directement pour l'instant. 

3c (Calcaires à Calpione Zles) 

Un banc calcaire bréchique rouge à éléments verts et rognons siliceux surmonte direc- 
tement les jaspes précédents ; il est séparé des affleurements suivants par un ravin en- 
combré d'éboulis suggérant l'existence d'une passée pélitique non visible. Affleurent en- 
suite : 

- (15 m) pélites, calcaires argileux, dont les 5 derniers .s sont intercalés de calcaires 
microbréchiques à rognons siliceux, en bancs décimétriques et de calcaires à Radiolaires 
en bancs centimétriques. L'ensemble est de teinte rouge ; 

- (10-15 m) pélites jaunes ou rouges, calcaires argileux rouge-sombre en bancs d'ordre cen- 
timétrique et minces niveaux jaspeux de même couleur intercalés de plusieurs passées gré- 
seuses (totalisant plusieurs m d'épaisseur) peu cohérentes, de teinte verdâtre ; 

- (15-20 m) de calcaires rosés en bancs d'épaisseur centimétrique, alternés de niveaux pé- 
litiques (5-10, jusqu'à 20 cm) rouges ; 

- 5 m de jaspes et pélites rouges en bancs centimétriques. 
Plusieurs bancs calcaires répartis dans l'ensemble de la division ont livré des Cal- 

pionelles, toujours rares cependant (au mieux, 2 ou 3 par lame mince) et dans des micrites 
toujours finement détritiques, si bien que les espèces déterminées par G. Le Hégarat -Cal- 
pionella aZpina Lor . et TintinopseZZa carpathica (Murg . et Fil .) - dont les représentants 
paraissent au moins déplacés, n'indiquent qu'une limite d'âge inférieur (tithonique supé- 
rieur). Par ailleurs, les brèches à débris anguleux (serpentines, jaspes à Radiolaires et 
quartz) ont livré plusieurs sections de ProtopeneropZis et de nombreux débris d1Echinoder- 
mes. 

3d (Marnes r a g e s  à RadioZaires) 

Cet ensemble pélitique présente : 

- (5 m) alternance de jaspes et pélites rouges alternant en niveaux centimétriques ; 
- (20 m) pélites et rares calcaires argileux de teinte générale rouge ; la partie médiane 
de l'ensemble est d'un rouge très vif, les 5 derniers m d'un rouge très sombre. Il s'a- 
git du dernier niveau presque vertical et peu affecté de plissements de détail ; 

- (15 m) pélites, jaspes rouges et calcaires roses en minces bancs centimétriques, et très 
minces passées détritiques (quartz détritiques anguleux ne dépassant pas 0,l mm) ; cette 
subdivision est vivement plissée dans le détail. 

Outre des Radiolaires très mal conservés dans les bancs micritiques, on a observé 
dans les bancs détritiques sommitaux des Pithonelles indiquant qu'un niveau élevé dv Cré- 
tacé inférieur au moins est ici atteint. 

On sera conduit par la suite à rapporter la dernière suMivision à un "niveau de 
transition" entre les termes 3 et 4 (marqué 413 sur les coupes). 

- TEmE 4 (CALCAIRES EN PLAQUETTES) 

Sans que soit sensible une limite tranchée, les jaspes disparaissent peu peu, alors 
que les calcaires deviennent dominants. On observe (f ig  . 112) : 



4a (CaZoaires roses) 

- (15-20 m) d'abord roses et représentant en épaisseur cumulée la moitié, p i s  plus de la 
moitié de la puissance totale, les calcaires deviennent peu à peu blancs, alors que les 
lits pélitiques diminuent d'épaisseur et de fréquence. Des Radi~laires sont parfois ob- 
servables. 

Une épaisseur incertaine (20 m ?) en raison des vifs plissements qui les &affectent, 
de calcaires en petits bancs, blancs puis bleutés. 

Près de la base de cette division, un banc calcaire a livré une maigre association de 
GZobotmureana dont semblent absentes Gt. hezvetica et Gt, concavata ce qui, en présence de 
Gt. corona6a (seule espèce certainement identifiable après dégagement), Gt. tarfayaensis ? 
et de Gt. gr. oigaZi (sections 20 et 21, fig. 113) pourrait indiquer la zone MCs 4 (lbro- 
nien supérieur-Coniacien p.p., voir fig. 108), datation qui demeure douteuse en raison de 
la pauvreté de la faune. 

Les bancs bleutés renferment ee revanche d'abondantes faunes où sont identifiées w e e  
certitude les espèces caractéristiques (sections 30 à 32, f ig . 115) de l'intervalle MCs 6t 
(limite Santonien-Campanien) . 

Lamasse des calcaires est intensément plissotée, on ne peut juger de leur puissance. 
Après le passage au point D, puis devant une carrière exploitant le piton rocheux, on re- 
trouve des calcaires blancs en petits bancs, disposés verticalerqent. Quelques rares niveaux 
à GZobotruncanu s'y trouvent près de la limite du terme suivant. 

. On a pu en dégager, en mauvais état, Gt. arca, Gt. stuartifomis et Gt. fomicata, 
dont la détermination se trouve cependant confirmée par les sections obsenriàes (voir fig. 
115, sections 12 à 27), parmi lesquelles Gt. ventricosa est certaine. Il s'agirait d'un ni- 
veau d'âge maastrichtien inférieur (zone MCs 9 probablement) si l'on se fonde sur l'abson- 
ce'de Gt. oaZcamta (Mes 8) et de Gt. ganeseri, Gt. contusa, Gt. mayaroensis (MCs 10 et 
11) .  

- TERME 5 (COUCHES DE PASSAGE AU FLYSCH) 

C' est à midistance des points D et E qu' apparaissent les premieres alternances de 
calcaires B GZobotruncana, pélites et grès caractéristiques de ce terme, trea plissées 
dans le détail et plongeant vers l'W. Les derniers bancs calcaires sont soulignés par le 
présence de petits silex noirs, alors que les GZobotmncanu sont très abondantes. 

Près de la base du terme, un échantillon (PNA 15, fig. 112) a permis le dégagsrnt de 
Gt. faZsostuarti, Gt. contusa, Gt. stuarti S.S. et Gt. gmsseri d'âge maastrichtien 61-é 
(zone MCs 10 - ou 1 1  ?) . On n'a pas recherché à dater directment ici le sasiaet du teme, 
qui peut cependant, comme alentours, coïncider presque exactement avec la limite Maastrich- 
tien-Paléocène (voir terme 6) . 

- TERME 6 (PLYSCH) 

Les alternances gréso-pélitiques du Flysch affleurent ensuite, ploqaant vers 1'W 
jusqu'au point E, puis vers 1'E ensuite. On remarque, en son sein, près da sa base, quel- 
ques minces bancs calcaires à Globigérinidés cénozoïques qui justifient l'estimation de 
l'âge du somet du terme précédent. 

BI ClMMENTAIRE 

On indiquera les 1 ieux proches de l a  coupe qui permettent d'effectuer des observations 
complétant ce1 les qui viennent d 'être  effectuees. 



1 ) DETRITIQUE TRIASIQUE 

Outre sa médiocre qua1 i té ,  1 'affleurement décri t  n 'est  représentatif que d'une mani- 
festation faciol ogique parti cul ière di t e  "pél i to-cal caire'' du terme. Le mbe facies affleu- 
re sur une épaisseur de 50 m prés de Sténoma (rectangle N 14, fig. 88 ; panorama de la 
fig. 138, localité 1 entourée d ' u n  cercle) ; on peut également 1 'observer sous le même fa- 
ciès près de Kalesmenon (panorama de la  fig. 140, situé fig. 141).  

Le faciès gréseux, plus largement répandu, qui sera décrit  plus loin, peut 6tre aisé- 
ment observé en bord de route près de Tsouka (rectangles N4 e t  04, f ig.  88). 

2) CALCAIRES DE DRIMOS 

Les faciès en sont caractéristiques dans 1 'ensemble, à quelques détails près qui se- 
rcnt soulignés : 

2a. La présence simultanée des tes ts  dlHalobies à la  surface des bancs e t  de 
"fi l  aments" feutrés dans leur épaisseur constitue u n  cri tère sûr de reconnaissance du ter- 
me, du moins tant qu'on n'aura pas de raisons de penser qu'existe u n  faciès analogue, d'â- 
ge antérieur au "Détri tique triasique". La teinte rel ativement sombre des affleurements de 
la  coupe, due aux joints pélitiques verts e t  à 1 'abondance de s i l i ce  noire, ne constitue 
pas une caractéristique d'ordre général e t  1 es aff 1 eurements (en Péloponnèse particul ière- 
ment) peuvent être t rès  clairs  e t  mimer ceux des calcaires crétacés. 

2b. Le faciès est  caractéristique, encore que les pélites puissent s 'y  trou- 
ver pl us abondamment représentées e t  des calcaires roses s 'y trouver associés. L'absence 
de niveaux "amygdalaires" semble seule permettre de distinguer ce faciès de celui des Ra- 
diolarites S.S. L'épaisseur locale peut paraître importante, qu'on met au compte des nm- 
breux replis qui l 'affectent ,  mais on trouve parfois des raisons -jamais objectives cepen- 
dant- de lui supposer une puissance plus forte que la dizaine de m. Cette division sera 
peu épaisse -ou absente- vers les  régions frontales de la nappe. 

2c. L'absence dlHalobies e t  de "filaments" feutrés e s t  la  caractéristique 
(négative) de cette division. La présence de gros bancs "graveleux" clairs  à rognons s i l i -  
ceux es t  souvent significative mais non caractéristique dans la  mesure où i l s  peuvent dis- 
para7 tre.  

Ces trois  divisions n'étaient nulle part mieux observables au long de la  route. Il 
es t  cependant probable que les travaux d'élargissement, déjà avancés au cours de 1 'été 
1976, permettent maintenant de bonnes observations entre Perdikotopos e t  la vallée du Meg- 
dhovas. 

L'affleurement de ce terme es t  excellent dans ces 1 ieux, qui en donnent une très bon- 
ne vue, aux remarques suivantes près : 

3a. L'affleurement laisse à désirer. On peut en observer d'autres au col du 
Perdi kotopos (près du point A,  fig. 89) ou à 1 ' W du col, dans les premiers lacets de 1 a 
route. Les teintes vertes puis rouges des pélites, comme 1 'absence de grès en leur sein 
permettent de les distinguer de ce1 les du "Détri tique triasique" de faciès pél i to-cal caire 
(toujours vertes). 

3b. Je ne connais aucun autre affleurement qui puisse approcher celui-ci en 
qualité ; signalons que ce faciès peut être,  vers l e  front de la nappe, masqué en partie 
par des brèches carbonatées. 

3c. Seule la  partie supérieure de cette division es t  typique des faciès habi- 
tuel s ,  où al ternent calcaires, jaspes e t  pélites roses ou rouges. Les passées gréseuses 
sont très exceptionnel les,  même aux alentours de cet affl eurement. On pourra effectuer des 



observations complémentaires sur l a  route de Fidhakia, ent re  Pirgos e t  Koumbi (rectangle 
1 14 - f i g .  88), ou sur l a  route de Frangista au f l anc  de 1 ' a n t i c l i n a l  proche de Marathia 
( f i g .  142), ou encore peu avant que l a  route dlAgrinion n 'a t te igne l e  Flysch du Syncl inal  
dlEpire-Akarnanie, à 1 'E d'Ayios Yeoryios (rectangle J 7 - f i g .  147). 

3d. Le fac iès est  i c i  caractér ist ique, bien q u ' i l  puisse ê t r e  envahi de pas- 
sées gréseuses (Premier Flysch du Pinde), jamais cependant dans l a  région de Karpénission- 
Frangista. 

4 )  CALCAIRES EN PLAQUETTES 

On pourra observer ce terme, presque complet, l e  long du tronçon i n f é r i e u r  de 1 a rou- 
t e  conduisant de Karpénission à Sténoma, ou mieux au long de 1 'ancien tracé de cet te  route 
(rectangle K 17), sur l e  f lanc o r i en ta l  du même ravin,  00 j e  déc r i r a i  une coupe ( f i g .  111). 

l 5 )  COUCHES DE PASSAGE AU FLYSCH 

L'expression de ce terme e s t  i c i  rédu i te  au minimum, pour des raisons tectoniques ; 
1 'alternance observable e s t  cependant caractér ist ique, comme 1 ' abondance des niveaux s i 1  i- 
ceux noi r s  proche du n i  veau où disparaissent l es GZobotmncana. 

Il n'ex is te  pas de bonnes coupes dans l e  secteur. On pourra f a i r e  cependant maintes 
observations dans les  larges affleurements apparaissant en bord de route ent re  Karpénis- 
sion e t  l a  coupe décr i te,  spécialement au l i e u  ou s'embranche 1 'ancienne route de Sténoma 
(1 im i t e  des rectangles J 17 e t  K 17). 

6 )  FLYSCH 

Le Flysch a f f l eu re  peu e t  mal dans quelques synclinaux. Les affleurements s i tués au- 
tour du po in t  E de l a  coupe donnent une bonne idée des fac iès gréso-péli t iques de sa par-  
t i e  basal e. La présence de quelques niveaux ca lca i res à Globigérinidés cénozofques -près de 
sa base e s t  constante dans l a  région. Les passées calcaires d'bge paléocéne superieur (Gr, 
psatdamenard-ii) situées à environ 70 m de l a  base du Flysch sont part icul ièrement b ien ex- 
posées sur l a  route de Fidhakia, près de Mi léa (rectangle H 12) , e t  à 1 'entree de Mouzilon 
(rectangle G 18). 

II. - UNE COUPE DANS LE "PINDE MERIDIONAL" MOYEN (SYSTEME PLISSE DE KARAVA) 

Située prCs de 1 'angle NW de l a  f e u i l l e  Mouzakion (no 152 - v o i r  f i g .  84), ce t te  c ~ u -  
pe e s t  s i  tuée pres du bord o r i en ta l  des affleurements pindiques, dans l e  "Systeme p l i s s e  
de Karava" (Aubouin, 1959). Bien qu' incanplète à sa base, e l  l e  es t  t r ès  s i g n i f i c a t i v e  dans 
1 a mesure où 1 es divers termes sont presque entièrement dépourvus de cmp l  i ca t ions  tec to -  
niques ; 1 'aff leurement du terme 4, en pa r t i cu l i e r ,  es t  l e  seul que j e  connaisse où il 
semble présenter son e n t i e r  développement. 

La f i gu re  91 s i tue  l es  2 tronçons (A e t  B) de l a  cwpe d'après l a  car te  1/200 000 de 
Aubouin (1959). On trouvera une colonne 1 i thologique d'ensemble f i gu re  89 (colonne S) e t  
l e  d é t a i l  des termes 3 a 5 f i gu re  109. 

Les observations on t  é té  effectuées d'W en E, l e  long de l a  route conduisant de Stour- 
naraïka à P i l i ,  a p a r t i r  d'un pont d'où 1 'on peut accéder e t  remonter un cours d'eau f ran-  
chi  par 1 a route, en amont duquel a f f l eu re  1 e Flysch du Pinde. Repartant vers 1 ' W, on ob- 
serve : 

Tronçon A 

- TERME 2 (CALCALRES DE DRIMOS) 

(50 m d'épaisseur apparente) ca lca i res c l a i r s ,  rosés à l e u r  base, puis verdâtres, in- 
teraalés de niveaux pé l i t i ques  rouges, t r ès  p l i ssés  dans l e  dé ta i l .  Les ca lca i res en p e t i t s  
bancs sont dans l'ensemble des mic r i tes ,  pa r f o i s  r iches en Radiolaires ; quelques banc6 



plus épais (décimétriques), graveleux, s'y intercalent. Tous présentent des accidents sili- 
ceux, soit en niveaux continus et de teinte sombre à la base, soit en rognons clairs vers 
le sommet. Ils n'ont livré ni Halobies ni filaments. 

Les niveaux graveleux correspondent à des intrasparites (cristaux proches de 0,02 mm) 
à éléments arrondis de petite taille (plus petits que 0,5 mm) constitués de débris micriti- 
ques, très rares oolites, débris de fossiles : Algues Udotéacées, ThaunatoporeZZa, Lituoli- 
dés, NautiZocuZina sp. et 0phtha.Zmidium martam qui semblent assurer un âge au moins lia- 
sique. Il s' agirait du "Drimos supérieur1'. 

Le sommet des calcaires constitue un épaulement sur lequel s'appuie le pont. 

- TERME 3 (RADIOLARITES S. 2. ) ( vo i r  colonne S, f i g  . 104) 

Une lacune d'affleurement laisse supposer la présence de pélites. 

- 40 m. Jaspes et Calcaires à Radiolaires, rouge-sombre et prenant le faciès "amygdalaire" 
dans les 10 premiers m. Les bancs jaspeux sont ensuite de teinte verte dominante (patine 
claire, brun-jaune) et séparés par des joints pélitiques plans ; 

- 100 m. Jaspes verts ou rouges à joints plans soulignés par de minces lits p6litiques 
(jusqu'à 1 cm) ; 

- 50 m. Jaspes, pélites et calcaires rouges en petits bancs (centimétriques à décimétri- 
ques). Les pélites représentent environ le quart de la puissance de l'ensemble à sa ba- 
se, la moitié vers le sommet, où ne sont pas rares les calcaires fins (micrites), par- 
fois argileux, ou microbréchiques (débris d'Echinodermes, de 2tcbiphytes et abondants Ra- 
diolaires). 

Fig. 91. - Croquis géoZogique situant l a  coupe du "Système pl issé  de Karava" (ZocaZitd S ,  
f@. 84, feui l le  no 152). D 'aprds Aubuin, 1959, carte hors-texte 1/200 000, 
peu modifiée. 

Identif ication des ternes par Zes mânes m é r o s  que dans Ze tex te  (voir  a s s i  fZg. 89 ) .  



- 30 m. Calcaires rosés à nodules ou lits siliceux continus, rouge-sombre &L noirs (bancs 
5-40 an) et pélites rouges en minces interbancs (2-5 an), microbr&cbes calcaires au srna 
met. Vers le milieu de la subdivision, une microbrèche calcaire a livré, dans des pas- 
sées micritiques, une association de Calpionelles du Berriasien supérieur : CaZpioneZZa 
alpina, CaZpioneZZopsis obtonga, TintinopssZZa Zonga ? (détermination M .  ~urand-üelga). 

(Marnes rouges d RadioZaires) 

- 30 m. Pélites rouges (passées vertes ou bleutées) renfermant dds la base de rares bancs 
centimétriques de grès fin ii ciment carbonate ; 

- 20 m. Pélites rouges encore dominantes, intercalées de jaspes et calcaires argileux rou- 
ges. Les 5 derniers m montrent une dizaine de bancs centimétriques de calcaire @;réseux, 
et une passée microbréchique renfermant des débris de GZobotmnoana bicarénees d'âge tu- 
ronien ou plus récent, 

La suite de l'affleurement montre le facies de la base du terme 4, décrit dans le 
tronçon B de la coupe (voir f ig . 91 ) . 
Tronçon 0 

- TERME 4 (CALCAIRES EN PLAQUETTES) (voir f i g  , 109) 

4/3  ("niveau de transition") 

- (10-15 m) calcaires en bancs centimfitriques, pélites roygEes et rares bancs silicew roses. 
Les calcaires correspondent soit à des micrites à Radiolaires, soit à des microbrèches, 
soit à des calcaires argileux dépourvus de faune. Une brèche a cependant fourni outre des 
débris bicarénés des sections du type de G t .  gr. a.iga2.l qui ne sauraient indiquer un âge 
plus précis que turonien-coniacien (~oir sections 18 et 19, f ig , 113). 

4a ("CaZoairee roses") 

- 30 m. Microbrèches, calcaires (micrites) blancs ou roses, et niveaux silicevx noirs ou 
roses, minces joints pélitiques rouges. 

4b ("Calcaires c i  Globotrwtcrma") 

- 25 m. Calcaires bleutés à abondants niveaux ou nodules siliceux sombres et fines micro- 
braches. On reconnaît les GZobotruneanu caractérisant l'ipterualle MCs 6t (limite Santo- 
nien-campanien) dont des sections 13 B 19 de la figure 114 thoigpent. 

- 50 m. Calcaires rosés et blanchâtres (micrites) et fines microbr2ches calcaires B stra- 
tifications obliques, parfois associés dans un même banc ; la silice est quasiment ab- 
sente. Je n'ai pas observé de G l o b o t m a n a  ; 

- (50 m), Fines microbrbches calcaires dcminantes et rares bancs Mcritiques peu riches en 
GZoboï2wncana ; j lai reconnu G t .  aroa, G t .  fornicata et G t .  roset ta qui ne permettent: 
pas de datation précise (zone MCs 8 ? - zones MCs 9 ou MCs 10). 

- TERME 6 (COUCHES DE PASSAGE AU FLYSCE) 

La base du terme est seule peu glissee. L'alternance typique de calcaires blancs, de 
pélites et de minces bancs gréseux a permis le dégagament de G t .  arca et G t .  contusa hm@- 
diatement sous le premier niveau gréseux visible, le datant du Maastrichtien (zone MCs 
1 0 ?) . Qu.elques m au-dessus (1 0 m emiron) , R. fmccticosu, G t .  aegbptiaca, G t .  00?2trn8a, G t ,  
s tuarti  S.S. et G t .  mayaroensis ont été dégaglses (zone MC8 1 1  - Maastrichtien terminal). 



Par l a  suite,  l'ensemble e s t  trop déformé pour qu'on tente  de l e  décrire  ; cependant 
l e  sommet de l 'alternance, v i s ib l e  sur une vingtaine de m de puissance e s t  encore claire- 
ment maastrichtien (nombreux bancs à GZobtmncana) e t  se trouve t r è s  riche en gres,  for- 
mant des bancs atteignant jusqu' à 3 m d'épaisseur. 

La base du terme e s t  trBs déformée. J e  n'y a i  pas observé de bancs calcaires à Gz~bo- 
truncana "noyés" dans l a  masse du F l y ~ c h  ; mais peu à l ' E ,  existent plusieurs passées de 
calcaires  à faune paléocène, où j ' a i  pu da ter  l a  zone à Gr. pseudomenardii. 

FZg,  92. - Croquis gdoZogique e t  coupes situant Zes observations effectuées dans Za région 
de flafpaktos (ZocaZitd N, f ig ,  84, feui l le  no 220). D'après des levers inédi ts .  

Identif ication des termes de Za s&rie du Pinde-ûZonos par les mêhies numéros que dans Ze 
tex te  (voir aussi fa. 89) ; Feu : FZysch du SyncZinaZ drEpire-Akarnanie ; A e t  B : unifie% 
décrites dans Ze t a t e .  

l 



III. - UNE COUPE AU S DE LA GRECE CONTINENTALE : COUPE DE NAFPAKTOS 

C'est  au bord N du go1 f e  de Corinthe, au f r o n t  même de !a nappe que salobserve 1 'une 
des mei l leures coupes de l a  sé r i e  du Pinde-Olonos ( l o c a l i t é  N, f i g .  84). Le f r o n t  de l a  
nappe es t  occupé par une un i té  peu puissante mais t r ès  continue (Uni te A), sunnont&e d'un 
second ensemble (Uni t é  B) presentant une sé r i e  canplete ( f i g .  92). On décr i ra  separ&nent 
les  deux unités, assez dissemblables. 

I A) DESCRIPTION DES COUPES 

D'une puissance de moins de 100 m au l i e u  d'observation (ent re  A f rodh i t i  e t  Levka ; 
coupe 1, f i g .  92), 1 ' un i t é  repose directement sur l e  Flysch du Syncl inal  d1Epire-Akarnanie 
qu i  s'&tend vers 1 'W. On observe : 
(30 ml, Calcaires clairs constitués d'une alternance de bancs épais (jusqu18 50 a), très 
riches en "filament s" renfermant des rognons siliceux blancs, et de bancs plus minces 
(centimétriques) riches en Radiolaires. Les bancs épais sont constitu~s d'un calcaire 
graveleux (intrsmicrites à éléments millimétriques roulés) très pauvres en Radiolaires, 
a débris dlEchinodennes et rares Nodosariidés, ou encore d'un calcaire de type biomicri- 
te B filaments, ceux-ci étant parfois si serrés cependant que le liant devient B la Li* 
mite indiscernable , Des rhonboàdres de dolomite envahissent parfois presque entiZ!reaoént 
la roche. 

Les Conodontes sont trgs abondants et 6 échantillons récoltés ont livré de riches as- 
sociations ; on citera celles de l'échantillon prwenant de la base de l'ensemble e t  de 
1' échantillon sommital (déteminées par B. Vrielynck) . 

A la base : EpigondoZeZZa nodosa (Hayashi), E. permicra (Hayashi), MetapoZpptbs 
po Zygnatkifomis (Bidurw et Stef anov) , HzbbardeZ Za magnsidendata (Tatge) , Oxarkoddna tor- 
tiZis (Tatge), CkirodeZZa dinodoides (Tatge) , Prionodina (CypAdodelZa) nueZZeri (Targe), 
P w o n d o  ZeZZa natlicuZa navicuZa (Huckriede) , NeohZndeode ZZa dropZa (Spasov et Gavnev) 
et Enantiognathus ziegled (Diebel), d'âge carnien terminal ('Iirval supérieur). 

Au somnet : Ep.ig-ondoZeZZa Zdentqta Moshar, et une "forma intermédiaire entre @*on- 
doZeZZa postera (Kozur et Mostler) et E. bidentata" indiquent un âge norien supérieur 
basal (Sevat inférieur) ; 

- (25 m). Jaspes rosés en bancs centimétriques (et rares calcaires B Radiolairesr) ieterca- 
lés de minces niveaux pélitiques rouges ; au sommet quelques bancs calcaires dicim€tri- 
ques gris foncé à gros nodrrles siliceux clairs (micritee et intrdcrites) ; 

- (20 m). Pélites et bancs calcaires rouges d'apaisseur centimétrique renfermant quelques 
épais bancs de jaspes B patine claire. 

~ Le contact avec l ' u n i t 6  B n 'es t  pas v i s i b l e  en ce l i e u .  

Cette u n i t é  a e t6  examinee près de Nafpaktos (coupe 2, f i g .  92). E l l e  repose 8 sa base 
sur un ensemble de jaspes e t  pe l  i tes qu i  correspondrait au sommet de 1 ' un i  t e  A precedenmient 
decr i t .  Viennent ensui te (colonne N, f i g .  8 9 )  : 

- TERME 1 (DETRITIQUE TRIASIQUE) 
Une alternance gréso-pelitique de teinte kaki affleure discontinuement le long d'un 

chemin. Les grès, en bancs d'épaisseur parfois pluridéciméfrique paraisment: dane l'eniem- 
ble dominants sur les pélites. Quelques bancs calcaires 3 "filanents" (quelqves débrir 
d1Ha1obies observés) intercalés dans la masse ont livré des debris de Conodontes, et l'un 
d' eux l'association suivante (détendnation B. Vrielynck) : P. nacelleri M. pozggnathîfm- 
mis, ParagondoZe ZZa excetsa Moeher et NeokindeodeZZa triassica trzassioa (Muller), d' âge 
ladinian aipérieur-carnien basal (Longobard-Cardevol basal) , 



- TERME 2 (CALCAIRES DE DRIMOS) 
D'une puissance proche de 120 m (colonne N, f ig. 100), ce terme ne peut pas être sub- 

divisé comme précédemment, en raison de 1' absence de la "passée j aspeuse". médiane. Les 
deux divisions discernées pourraient cependant correspondre à celles qui sont habituelle- 
ment numérotées 2a et 2c, d'après la répartition des  alo obi es. 

- (40 m). Alternance de calcaires en bancs centimétriques et décimétriques, coupée de ni- 
veaux siliceux sombres (parfois mauves), à rares interlits pélitiques. Les calcaires en 
petits bancs sont des biomicrites à "filaments" ou à ~adiolaires ; les calcaires en bancs 
plus épais sont des intramicrites à débris d'Echinodermes, Ostracodes, Nodosariidés, par- 
fois à lithoclastes de micrites à Radiolaires. Les "filaments" sont abondants dans toute 
la division ; 

- (80 m). Calcaires en bancs pluridécimétriques gris clair et bancs ou rognons siliceux 
clairs envahis de nombreux rhomboèdres de dolomite. Il s'agit de biomicrites, intrami- 
crites, ou intrasparites à éléments arrondis (débris d'Echinodermes, ThawnatoporeZZa, 
Algues Udotéacées parfois très abondantes et rares Gastéropodes). Les 25 derniers m Ont 
livré en plusieurs échantillons NautiZocuZina sp., OphthaZmZdiwn martanwn (Farinacci) 
et Haurania sp., ce dernier fossile indiquant un âge liasique (pliensbachien ou plus ré- 
cent), confirmé par la présence de débris d'0rbZtopseZZa dans un échantillon récolté 
dans un bloc éboulé. 

- TERME 3 (RADIOLARITES S. 2.) ( v o i r  colonne N, f i g .  105) 

Pélites rouges, parfois vertes, apparemment démunies de passées calcaires ; l'affleu- 
rement n'est cependant pas assez bon pour qu'on s'en assure et l'épaisseur de la division 
ne peut qu'être'estimée à une dizaine de m. 

3b (Radio larites S. S. 1 

- 10 m. Petits bancs jaspeux de teinte très claire (blanc verdâtre à blanc jaunâtre) re- 
célant quelques niveaux "amygdalaires" , a££ ectés de replis ; 

- 25 m. Jaspes en très minces bancs (2-5 un) séparés par un film pélitique ; quelques bancs 
décimétriques blanchâtres ; 

- 25 m. Jaspes, calcaires rouges en minces bancs (2-5 cm) à joints pélitiques rouges. 

3c (Calcaires à CaZpioneZZes) ( ? )  

- 20 m. Calcaires rosés à patine claire et jaspes rouges en bancs de 2 à 10 cm et pélites 
rouges (2-5 cm) intercaléesde bancs microbréchiques entièrement silicifiés ; 

- 15 m. Calcaires rouge-sombre à Radiolaires, en petits bancs (2-5 un) et joints pélitiques 
rouges. 

On n'a observé ici que des biomicrites à Radiolaires, mais tant en raison de leur fa- 
ciès que de leur position, ces calcaires correspondent selon toute vraisemblance au terme 
3c. 

3d (Marnes rouges à RadioZa<resl 

- 10 m. Pélites rouges et calcaires à Radiolaires (en bancs décimétriques), surmontés de 
jaspes verts et pélites bleutées ; 

- 15 m. Pélites e t  jaspes rouges alternant (épaisseurs centimétriques) ; 

- 20 m. Pélites rouges à rares bancs microbréchiques. L'un de ces bancs, proche du sommet 
a livré, outre des fragments dlOrbitolinidés, des sections de RotaZipora (Rt. wshnani, 
probablement) indiquant un âge cénomanien, qui ne peut correspondre qu'à une limite in- 
férieure dans la mesure où les fossiles sont vraisemblablement remaniés. 



- TERME 4 (CALCAIRES EN PLAQUETTES) 

- 10-15 m. Calcaires roses en petits bancs à joints pélitiques rouges et niveaux siliceux 
rouges ou verts ; 

- la masse des calcaires est plissée dans le détail et n'a pas fait l'objet d'examen. 

B )  COMNTAIRE 

Cette coupe a é té  peu échanti l lonnée en ra ison du caractère t r ès  typique des fac ies  
observables. A l ' excep t ion  cependant des par t ies  in fé r ieu res  des deux uni tés qu i  ne sont 
pas sans présenter des pa r t i cu l a r i t és .  

Les calcaires const i tuant  1 'Uni té A é ta ien t  a p r i o r i  susceptibles de représenter un 
ensemble antér ieur au "Dét r i t ique t r ias ique" .  Leur datat ion (Carnien supérieur à Norien 
supérieur) montre que 1 'éventua l i té  es t  à r e j e t e r  e t  q u ' i l  ne s ' a g i t  que d'un facies un 
peu di f férencié (passées graveleuses) de ce lu i  du Drimos in fe r ieu r  (2a) habi tue l .  Il res te  
que les  jaspes const i tuant l a  p a r t i e  supérieure de ce t te  Unité, sont à grand peine a t t r i -  
buables à l a  "passée jaspeuse" (2b), dans l a  mesure oir i l s  sont part icul ièrement puissants 
e t  qua i l s  n 'ont  pas d 'équivalent dans 1 'uni  t é  superposée. 

Les calcaires formant l e  terme 2 de 1 'Uni te  B ne por ten t  aucun témoignage de c m p l i -  
cations tectoniques susceptibles d 'expl iquer l 'absence de l a  passée jaspeuse, e t  ceci dans 
d'excel lentes condit ions d'observation dues à des travaux 1 i é s  à 1 ' i n s t a l l a t i o n  des pylones 
d'une l i gne  électr ique. Je n ' y  a i  pas cherché de Conodontes, mais j e  dois à J.M. Flament 
1 ' informat ion selon laque1 l e  l a  p a r t i e  infér ieure-des ca lca i res en renferme ; j ' a i  par 
a i l l e u r s  observé un échant i l lon éboulé renfermant des débris d'0rbitopseZZa : l a  masse ca l -  
ca i re  e s t  donc t r ias ico -1  iasique e t  d o i t  6 t r e  at t r ibuée, malgré ses par t i cu la r i tés ,  aux 
Calcaires de Drimos, d'un faciés d i t  "de Nafpaktos" (Dercourt e t  col1 . , 1973). 

I V .  - UNE COUPE DANS LA PARTIE ORIENTALE DU SYSTEME DES ECAILLES EN PELOPONNESE DU Ny 
REG ION DE KATO-KLITORIA 

On décr i ra  i c i  t r o i s  segments de coupe (A, B e t  C, f i g .  93) permettant d ' é t a b l i r  l a  
succession des termes l i tho log iques dans une p e t i t e  région, pa r t i e  du secteur étudié pa r  
Flament (1973), dont j e  reprendrai l e s  descr ipt ions en y adjoignant des observations que 
j ' a v a i s  menées antérieurement. Cette région es t  i d e n t i f i é e  par  l e  s i g l e  KK sur  l a  f i g u r e  
85 ( f e u i l  l e  1/50 000 Dhafni , no 256) ; une colonne synthétique es t  donnée f igu re  89 , iden- 
t i f i é e  par l e  même s ig le .  

Segment A - Coupe de l a  route de Drimos 

Cette coupe f u t  cho is ie  par Dercourt e t  col  1. (1973) pour type de deux termes ( 2  e t  
3a) qu i  se présentaient localement de manière t r es  favorable à 1 'observation, tan t  en r a i -  
son des condi t ions d'aff leurement (au long de p lus ieurs  lace ts  d'une route) que des condi- 
t i ons  géologiques (absence de complications tectoniques de dé ta i l ,  passage cont inu de ces 
termes 1 'un à 1 'aut re  e t  aux termes encadrants). En outre de t r 6s  bonnes p o s s i b i l i t é s  de 
datat ion s ' y  t rouvaient réunies, permettant de s a i s i r  en un ensemble continu -e t  que nous 
savions être,  à l a  s u i t e  de précises reconnaissances en Grece continentale, représentat i f  
d 'un vaste domaine- l e  passage du Tr ias supérieur (Carnien) au Jurassique (AalBnien) . J'ac- 
corde donc à ce t te  coupe l a  s i g n i f i c a t i o n  d'un holotype au sens paléontologique, cho i s i  en 
fonction de ses caractères favorables à 1 'observation, susceptible de f a i r e  1 'ob je t  dietu- 
des p lus approfondies, présentant de bonnes condi t ions de préservation, donc u t i l e  a f i x e r  
une nmencl  ature, mais autour duquel des var iants existent,  assez peu d i f f é ren t s  cependant 
pour qua i l s  puissent ê t r e  réunis dans l e  m h e  "groupe" e t  e t r e  désignés de l a  m h e  mafiiiere. 

Je reprendrai i c i  en pa r t i e  l a  descr ip t ion de Flament (1973 , augmentée de precis ions 
inéd i tes  provenant de mes propres notes puisque nous avons levé 1 a coupe de concert. Je 
reprendrai les  l i s t e s  de Conodontes données par Flament e t  donnerai une i n t e rp re ta t i on  de 
l e u r  age due à B. Vrielynck. 



Les termes distingués constituent la  base d'une ecai l le  chevauchant l e  Flysch cénozoï- 
que. On observe, d'W en E ,  à partir du premier virage à angle aigu de la  route conduisant 
au village de Drimos ( f ig .  94 e t  95) : 

FZg. 93. - Croquis géologique situant l e s  observations effectuées dans Za région de Kato- 
KZitoria (ZocaZité KK, fig. 85, feui l le  no 256). D'après Zes levers de J.M. FZa- 
ment ( f e u i l l e  1/50 000 Dhafnij. 

Le cadre intdrieur situe Za partie détaillde sur Za figure 94 ; Ze point de vue d'où 
e s t  observable le  panorama de Za figure 95 es t  s i tué  dans Z'angZe SW de Z'esquisse. Iden- 
t<ficat ion des termes par Zes m&es nwndros que dans Ze texte  (voir aussi f ig .  8 9 ) .  A, B 
e t  C : segments de coupes ddcrits dans Ze texte .  

F i g .  94. - Croquis géologique détaiZZd 
situant Ze segment 4 de  la coupe de Ka- 
to-Ktitoria frectangZe dessind sur ta 
fig. 93). 



- TERME 1 (DETRITIQUE TRIASIQUE) 

Alternance de grès et de pélites plissée dans le détail ; les grès en bancs de 5 à 
30 cm, verdâtres, riches en débris végétaux, feldspaths et micas sont intercalés de péli- 
tes micacées de même teinte et de calcaires argileux en bancs de 10 à 20 cm d'épaisseur, à 
patine jaunâtre, gris en cassure, ou de calcaires en bancs centimétriques, riches en "fi- 
laments" formant des feutrages. Aucun Conodonte n'a été observé localement. 

- TERha 2 (CALCAIRES DE DlUMOS) ( v o i r  colonne K K ,  f i g .  101) 

- 30 m. Calcaires clairs (micrites à Radiolaires et/ou filaments) en bancs ordinairement 
minces (souvent infradécinétriques, atteignant parfois 30 à 40 cm) associés à des bancs 
ou rognons siliceux, alternant avec des calcaires argileux et des lits pélitiques uerdâ- 
tres. 

HaZob2a charlyana Mojs. (déterminée par P. Bonardi de Capoa) et le Conodonte Epigon- 
dolel la  abneptis (Ihrckriede), proches de la base de la division, datent le Carnien supé- 
rieur-Norien inférieur. 

A l'extrnm sommet de la division, P. navicula steinbergensis, E. bidentata, Neospa- 
thodus hersteini (Mostler) et OncodelZa paucidentata (Mostler) datent le Norien terminal 
(Sevat supérieur). 

2b (Passde jaspeuse) 

- 10 m. Jaspes et pélites rouges en niveaux centimétriques, dépourvus de fossiles. 

Fe. 95. - Panorama sur l e  segment A de l a  coupe de Kato-Klitoria, d e p i s  un point de vue 
s i tué  dans l'angle SW de Za figure 93. 

Légende - 1 : Détritique triasique ; 2a : D r h o e  inférieur ; 2b : passde jaspe~se  ; 2c : 
Dr.Gnos supérieur ; 3a : PdZites de KastdZi ; 3b : RadioZrnites S. s, ; 6 ; FZysch cénozoS- 
que* 



- 30 m. Calcaires verts, puis roses (biomicrites à Radiolaires) en bancs d'ordre décima- 
trique, à lits ou nodules siliceux noirs puis plus clairs (beige à verdâtre). Quelques 
rares passées graveleuses ont livré Thaumatopore ZZa, des Lituolidés dont l;abyrintXna 
sp. (détermination J .P. Bassoullet) vraisemblablement liasique, alors que les recherchela 
de Conodontes ont donné des résultats nagatifs ; 

- 10m. Passée pélitique rouge et calcaires argileux ; 
- 40 m. Calcaires micritiques ou rarement graveleux à intercalations pélitiques rouges OU 
vertes ; aucun fossile significatif n'a été observé. 

- TEME 3 (RADIOMITES 8.2.) ( v o i r  colonne KK, f ig .  105) 

- 12 m. Calcaires argileux gris à patine verdâtre et palites vertes en niveaux décimétri- 
ques (rares calcaires graveleux) ; 

- 2 m. Calcaires argileux et calcaires graveleux à nodules siliceux ; . 

- 12 m. Pélites rouges ou vertes et calcaires argileux, renfermant au sommet des nodules 
de calcaires graveleux où sont reconnus NautiZoatZina sp. et Haurania sp., justifiant 
un âge liasique probable ; 

- 4 m. Pélites rouges ou vertes ; 
- 4 m. Calcaires argileux jaunes ou gris et calcaires graveleux riches en oolites. 

Quelques m d'une alternance régulière de jaspes et pélites rouges. L'affleurement est 
par la suite défavorable 1' observation. 

Segnent B - Coupe de l a  route près de Kato-Kl i t o r i a  
- 

On n'observe pas, dans l a  region, l e  passage cont inu des d iv i s ions  3a a 3b ; Flament 
a cependant reconnu, aux environs, 1 'existence d'une v ingta ine de m de jaspes e t  p e l i t e s  
rouges entre l es  Pe l i t es  de Kaste l i  e t  l e  repère faciologique const i tué par les  niveaux 
"amygdalai res" ("hernieux" selon 1 'expression de F l  m e n t )  ; on peut donc admettre 1 a suc- 
cession suivante, dont l e  sommet es t  observable en B ( f  ig .  93) : 

3b (RadzoZarites 8.8.) 

- (20 m). Jaspes et pélites rouges en niveaux centimétriques ; 

- 15-20 m. Jaapes présentant l'aspect "amygdalaire", séparas par des joints pélitiques ; 

. - 30 m. Jaspes et pélites rouges en niveaux centimétriques. 

Flement signale quelques bancs de calcaire rouge ou lie-devin au sauxnet du terme prg- 
cédent. Seuls des Radiolaires ont été observés. 

- 15 m. Pelites rouges B bancs de jaspes ; 

- 15 m. Calcaires argileux et p6lites rouges (rares bancs jaspew) intercalés de calcaires 
microbréchiques en bancs pouvant atteindre 50 cm d'épaisseur, dans lesquels j'ai recon- 
nu : 



- à la base : dans une sparite fine à élhents calibrés autour de 0,30mm, des débris 
micritiques, de Rudistes, de petits Foraminifères ben'thoniques et .de plancton : Pi- 
thonelles et Globotruncana dont G t .  helvetica (sections 2 et 3, f ig . 113) indiquant 
un âge turonien ou plus récent, puisque tous les organismes paraissent au moins dé- 
placés et que les tests de GZobotrwzcana sont remplis d'une micrite sornbte sans 
analogie avec le liant ; 

- dans l'ensemble, plusieurs passées à éléments calibrés (inférieurs au mm) : micri- 
tes à Pithonelles, débris de Rudistes, Miliolidés, Cuneolina sp. et rares quartz 
détritiques ; des biosparites dépourvues de plancton sont très riches en petits 
Foraminif ères benthoniques : Ataxophragmidés, cf. "Moncharmontia" , PseudocycZamni- 
na sphaeroidea et Aeo Zisacncs kotori ; 

- 20 m. Grès jauneverdstre en bancs décimétriques (environ 30 an) alternés de lits péliti- 
ques jaunes ou rouges ; les grès, surtout riches en quartz, pris dans un liant calcaro- 
pélitique, présentent des granoclassements et des figures de base de bancs. Un calcaire 
gréseux sommital a livré des debris de Globotmwlcana bicarénées (dont G t ,  cf. coronuta) . 

- TERME 4 (CALCAIRES EN PLAQUETTES) 

4/3 ("Niveau de trangi tion") 

- 20 m (au moins). Calcaires roses ou gris et pélites rouges. Les calcaires en bancs min- 
-ces (2-5 cm) sont des micrites ou bidcrites Zi Pithonelles ou Radiolaires ; en bancs 
plus épais (5-10 cm) ce sont des microbrèches calcaires à débris micritiques (parfois à 
Calpionelles), débris de Rudistes, et de petits Foraminif Sres benthoniques (cf. "Mon- 
chamiontia", P. sphaeroidea.. . ). Les pélites disparaissent peu à peu vers le sommet, où 
apparaissent des nodules siliceux noirs. 

Un accident interrompt l a  succession e t  i n t e r d i t  de prec iser  1'Bpaisseur de l a  subdi- 
v is ion  (probablement redoublée ?). Par l a  su i t e ,  Flament a note l a  succession suivante : 

4a (Calcaires roses) (? )  

- 40 m. Calcaires fins à sublithographiques, beige-crème ou rougeâtres en bancs de 5 an, 
caractérisés par des rognons siliceux noirs à patine blanche et des intercalations de 
quelques bancs de calcaires argileux, ou de pélites rouges et de trPs rares microbrèches 
calcaires. De rares sections de Globotruncana ont été observées : il s'agit de formes 
plates bicarénées où seule G t .  coronata a pu être déterminée avec certitude. L'âge est 
vraisemblablement sénonien inférieur en l'absence probable de G t .  hiivetica. 

4b (Calcaires d Globotmncana) 

- 8 m. Plaquettes calcaires et lits siliceux centimétriques. Les Gtobotruncana sont abon- , 
dantes en plusieurs niveaux ; le dégagement de G t .  elevata permet d'assurer que la li- 
mite Santonien-Campanien est atteinte (intervalle NCs 6t, probablement, bien que G t .  
asymetmca n'ait pas été observée) ; 

- 35 m. Calcaires crèmes en bancs de 5 à 20 an à nodules siliceux noirs, intercalés de 
bancs microbréchiques et de calcaires argileux rouges. La présence ainualtanée de Gt. aW- 

metr'ica et de G t .  eZevata date encore l'intervalle MC8 6t (limite ~antonien-Campanien) . 
4c (CaZcaires g r i s )  

- 15 m. Calcaires clairs en bancs centimétriques ayant fourni G t .  e l m a t a ,  G t .  fornicata 
et G t .  arca, d'âge probablement campanien. 

La suite des calcaires n'est pas observable en ces lieux ; Flament attribue au total 
une puissance proche de 200 m au terme 4, dont le sommet est daté du Maastrichtien ; des 
niveaux situés à une dizaine de m sous les premières passées pélitiques du terme 5 ont li- 
vré G t .  falaostuart3 et G t .  cf. contusa (très proche de G t .  contusa s. s.) qui peuvent Ca- 
ractériser la zone MCs 9, en l'absence de G t .  calcarata et G t .  ventricosa comme de G t .  
gansseri et G t .  mayaroensis. 
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V. - UNE COUPE SITUEE PRES W FRONT DE LA NAPPE EN PELOPONMESE SEPTENTRIONAL : CDUPE 
D'AYIA K I R I A K I  

S i  tuée au bord occidental de l a  feu i l  l e  Kertézi (no 255, f i g .  85), e l  l e  se trouve peu 
à 1 ' E  du bourre le t  f r on ta l  de 1 'Olonos. E l l e  f u t  reconnue au long de l a  route jo ignant 
Ayia K i r i a k i  a Tsipiana ( f i g .  96 e t  97), an canpagnie de A. I z a r t  qui  n'eut pas l e  l o i s i r  
de 1 'examiner en déta i l .  Je n'en donnerai donc qu'une descr ip t ion sontraaire, fondée sur  l e s  
observations effectuées l o r s  de l a  reconnaissance e t  sur l e  tex te  de I z a r t  (1976). Bien 
que peu de lames minces a ien t  été préparées pour son étude, son i n t é r é t  reste grand dans 
l a  mesure où e l l e  témoigne d'une évolut ion t res  s i g n i f i c a t i v e  de l a  sér ie  pindique, pour- 
t an t  encore bien i d e n t i f i a b l e  ( v o i r  colonne AK, f i g .  89). 

A )  DESCRIPTION DE LA COUPE 

- l'ER@ 2 (CALCAIRES DE DRlMOS) 

- Plus de 30 m de carbonates, très plissés à leur base, au contact d'une faille (marquée 
f sur les fig. 96 et 97) ; 

- plus de 15 m. Calcaires en petits bancs, à silex, renfermant des "filanentsl'. Des Cono- 
dontes y ont été déterminés en 5 échantillons par B. Vrielynck : EpZgondoZeZZa abneptis 
-et E. pemicra datent le Carnien supérieur-Norien moyen ; 

- 3 m de dolomies ; 
- 15 m. Calcaires en gros bancs, parfois grossièrement bréchiqqes, dont un échantillon si- 
gnalé canme une "intrasparrudite à ciment de calcite (sparite) à intraclastes de biomi- 
crites, micrites à pellets..." a livré à J.P. Bassoullet, "des microfaunes sans doute 
jurassiques", 

- T E ~ E  3 (RADIOLARZTES S. 2.1 ( vo i r  colonne AK, f i g .  105) 

- 6 m. Pélites rouges, jaspes verts et rouges. 

F-ig. 97. - Croquis géologique s i -  
tuant Zes observations effectudes 
sur la coupe d 'Agia Kiriaki (loca- 
l i t é  AK, fiq. 85, feuiZZe no 255). 
D'aprds des levers de J.M. FZument 
( f eu i l l e  1/50 000 Kertézi), modi- 
fiés. 

Ldgende - 2 : Calcaires de Drimos ; 
3a : PdZites de Kastéli ; 3b : Ra- 
diolarites S.S. ; 3c : Calcaires d 
Calpionelles (?) ; 3d : Marnes rou- 
ges à RadioZaires ; 4 : Calcaires 
en pîûq~attes ; 5 : Couches de pas- 
sage cm FZysch ; 6 : Flysch céno- 
eo'L'que. 



- (50 m). Calcaires bréchiques en bancs épais ("intrasparrudlte à éléments de micrites, 
de biomicrites à Radiolaires, oolites ...") en partie silicifiés, interstratifiés de jas- 
pes et de pélites. 

3c (Calcaires à CaZpioneZZes) 

- Quelques m. Calcaires fins rosés et pélites rouges. 
3d (Marnes rouges à RadioZaires) 

- 15 m. Pélites, jaspes, calcaires rosés, quelques bancs de calcaires bréchiques. 

- TERME 4 (CALCAIRES EN PLAQUETTBS) 

- 5 m. Calcaires roses en petits bancs ; 

- (80 m au moins). Calcaires blancs (micrites) en petits bancs, intercalés d'assez rares 
niveaux microbréchiques ; on a pu dégager et déterminer : - â la base : G t .  coronata, G t .  tarfayaensis ? et G t .  conomata s.1. (écrasée) des 

zones MCs 5 ou MCs 6 (Coniacien p .p. ou Santonien) ; 
- - à moins de 10 m de la base, puis 3 près de 20 rn : G t .  tarfayaansis ? (figurbe pl. 

V ,  3 ) ,  G t .  s t uar t i f omis ,  G t .  eZevata (figurée pl. V I I ,  1) qui peuvent, en l'absen- 
ce de G t .  ventrioosa et de G t .  asyneerica indiquer l'intervalle MC$ dt (sachant que 
G t .  asymetrica résiste mal à l'acétolyse 'permettant le dégagement) ou éventuellement 
la partie inférieure de la zone MCs 7 ; - à 40 m de la base, G t .  ventricosa et G t .  fornicata (sections) de la zone MCs 7, 
probablement (Campanien) . 

Le sommet de la formation n'a pas été examiné. 

- TERME 5 (COUCHES DE PASSAGE AU FLYSCH) 

Aucune coupe continue n'a été 0bservé.e dans les environs. Le Maastrichtien sup6rieur 
(Gt. mayaroensis) a été daté en maintes séquences où alternent calcaires et pélites (et 
niveaux de silex noirs) ; le Paléocène est également daté dans des séquences de même type, 
encore dépourvues de grès. 

B )  COWNTAIRE 

On ne contrble pas ici une succession certaine des divers termes, qui pourrait être 
altérée par des compl ications tectoniques. Les datations sont par ail 1 eurs trop sommai res 
e t  espacées pour que la série soit considérée c m e  intacte. Pourtant les divers faciès 
observés s'organisent selon une logique déjà reconnue e t  on montrera que divers t ra i ts  
(absence de la passée jaîpeuse des Calcaires de Drimos, faciès plus grossier de la partie 
supérieure de ce terme que de sa partie inférieure, épaisseur réduite des Pélites de Kas- 
té1 i , apparition d '  importantes brèches carbonatées dans les Radiolari tes s .S.,  faible 
épaisseur des carbonates de la base des Calcaires en plaquettes avant 1 'intervalle MCS 6t) 
s'intègrent bien dans le type d'évolution des facies qui sera discerné par la suite. 

VI. - CONCLUSIONS 

A des variations de détail près, 1 'ensemble des 5 coupes précédemments décri tes (ré- 
sumées sur la fig. 89) montre que 13 série du Pinde-Olonos est  constituée d'une séquence 
homogène justifiant 1 'emploi d'une nomenclature unifiée en 6 termes. Notre propos consis- 
tera par la suite à caractériser plus précisément chacun de ces termes, en recherchant au 
travers de ses t ra i t s  généraux e t  de ses particularités locales 1 a signification pal éogé0~ 
graphique qui peut lui être attribuée. Les datations établies sont peu nombreuses, les va- 
riations de faciès peu affirmées : ces coupes ont été choisies par leur remarquable conti- 
nuité e t  pour les faciès typiques qu'elles présentent. On devra maintenant cunpleter les 
datations e t  analyser les variations de faciès en utilisant les données fournies par des 
affleurements plus modestes mais significatifs. 



CHAPITRE III : ANALYSE DE LA SERIE DU PINDE-OLONOS, CARACTERISATION DES S IX  
TERMES LITHOLOGIQUES RECONNUS ET ESSAI SUR LEUR SIGNIFICATION 

Les analyses précédentes ont permis de j u s t i f i e r  l a  d i s t i n c t i o n  de 6. termes const i -  
tuant une séquence par tout  observable dans les  affleurements étudiés. Ainsi ,  chacun de ces 
termes peut ê t r e  considéré comme une e n t i t é  l i t hos t ra t ig raph ique  dont on tentera de cerner 
les  var ia t ions faciologiques e t  les  migrat ions temporelles, dont dépendra l a  s i g n i f i c a t i o n  
qu'on peut l u i  accorder. 

J 'analyserai  l es  affleurements selon un plan qu i  sera toujours l e  même ; j e  dist ingue- 
r a i  5 régions, dans 1 'ordre suivant ( v o i r  f ig .  84 e t  85) : 

- la région de Karpénission-Frangista, correspondant aux feuilles 1/50 000 
no 188 et 189 (moitié occidentale) ; - le Pinde méridional, dans un sens restreint, dont la région dlAgra£a est: excep- 
tée ; c'est le territoire couvert par les feuilles 135-136, 150-151-152 ; 

- la région d'Agrafa, correspondant au territoire de la feuille 169 ; 
- le Pinde dlEtolie, couvert par les feuilles 202-203 et 220 essentiellement ; 

on évoquera à cette occasion les affleurements du Vardoussia ; 
- le Péloponnèse septentrional, dont le territoire couvert par les feuilles 254- 

255-256-257 représente l'essentiel. 

1. - TERME 1 : DETRITIQUE TRIASIQUE - 
Cet ensemble, renfermant des Halobies, f u t  découvert en Péloponnèse par Négris (1908 

a-b). Il f u t  ensuite longuement oubl ié  jusqu'à ce que Terry (1969 ; 1970 i n  Aubouin e t  
col l . ,  p. 285) 1 ' i d e n t i f i e  de nouveau au S du Péloponnèse au Mont Ithôme ( f i g .  85, f e u i l l e  
no 302). 

Les raisoris de ce t  "oubl i "  sont t r ès  compréhensibles : ordinairement s i t u é  à l a  base 
des p lus grandes éca i l les ,  l e  terme se trouve habituellement au contact du Flysch cénazol- 
que ou des Couches de passage au Flysch, dont il n 'es t  pas sans mimer l e  faciès. En outre, 
sous son faciès gréso-pél i tique, il ne renferme que de t res  rares ca lca i res à Halobies 
dont les  plaquettes, lorsque 1 'affleurement n 'es t  pas de bonne qua1 i té, peuvent toujours 
sembler écroulées du terme ca lca i re  qui  l e  surmonte. 

Quoi q u ' i l  en so i t ,  ce terme d é t r i t i q u e  fut, à l a  su i te  de Terry, rapidement i d e n t i -  
f i é  en diverses l o c a l i t é s  de Grèce continentale, du Péloponnèse e t  de Crète (Aubouin e t  
co l  1 ., 1970). Notons que l es  auteurs de l a  feu i l  l e  géologique Karpénission (Kal lerg is ,  
Koch e t  Nicolaus, 1970) reconnaissaient 1 ' existence de "s i1  iceous 1 imestones, . . .shales 
and sandstones" à Halobies qui  s ' y  rapportent. 

Ce tenne f u t  nommé "formation ter r igène t r ias ique"  (Aubouin e t  col l . ,  1970), " sé r i e  
dé t r i t i que  t r i as i que  de l a  base de l a  nappe du Pinde-Olonos" (Dercourt e t  col l . ,  1973) ou 
"sér ie  d é t r i t i q u e  de P r i o l  i thos" (Flament, 1973). Je préfère "Dét r i t ique t r ias ique"  pour 
de simples raisons de brièveté, mais aussi pour marquer les  incer t i tudes re l a t i ves  à son 
age e t  à sa s i gn i f i ca t i on .  

A )  FACIES DU DETRITIQUE TRIASIQUE 

1) PRINCIPAUX FACIES 

La d u a l i t é  des fac iès de ce terme apparaft clairement dans l a  région de Karpénission- 
Frangista e t  peut ê t re  exprimée par une comparaison des affleurements extrémes, p é l i t o -  
calcaires à l ' E s  gréseux à l ' W .  

a )  Le faciès Zito-&~caire 

On a évoqué ce fac iès à 1 'occasion de l a  descr ip t ion de l a  "coupe de Karpénission". 
11 es t  p lus largement représenté dans l a  même région, près de Sténoma (f ig .  98, rectangle 
O 14 ; f i g .  138) où 1 'on observe, à l a  base d'une éca i l l e ,  l a  succession suivante, de bas 
en haut : 



- (10 m) . Calcaires argileux en petits bancs (5-15 cm) et marnes jauneverdâtre ; des cal- 
caires à "filaments" y ont été observés mais demeurent rares ; 

- (10 m). Marnes jauneverdâtre à rares intercalations calcaires ; 

- (20 m). Marnes jaune-verdâtre et calcaires argileux alternant régulièrement en lits dé- 
cimétriques ; des Halobies ont été observées en plusieurs points, comme des grands "fi- 
laments" formant des feutrages denses, associés parfois à de nombreux Radiolaires ; quel- 
ques minces niveaux de calcaires gréseux (quartz anguleux de dimensions proches de 0,1 
mm, constituant près de 50 % de la roche et rares paillettes phylliteuses) y sont inter- 
calés ; 

- (15 m) . Marnes gris-bleu intercalées de minces bancs calcaires (2-5 an), exceptionnelle- 
ment gréseux ; 

- (15 m). Alternance régulière et en proportions égales de calcaires argileux (parfois à 
"filaments") et marnes jaune-verdâtre devenant gris-bleu sombre au sommet ; 

- calcaires clairs et niveaux siliceux noirs en petits bancs (base du terme 2). 

Légende - a : faciès pélito-calcaire ; b : faciès gréso-péZitique ; c : faciès Zntemédiai- 
re. Les obsemations encadrées d'un double t r a i t  correspondent à des affZeurements où Le 
terne présente une puissance d'au moins 50 m. 



C'est donc sur p lus de 50 m de puissance que ce t  ensemble t r ès  r i che  en pé l i t es  e t  
extrêmement pauvre en grès se développe. Son âge, évidement t r i as ique  en 'raison de l a  pré- 
sence dlHalobies (indéterminables mais reconnues c m e  t e l l e s  par P. Bonaridi de Capoa qu i  
examina quelques plaquettes) n 'a pas pu ê t r e  précisé : plus ieurs  recherches de Conodontes 
menées par A. Zambetakis-Lekkas e t  B. Vrielynck e t  de Radiolaires menées par P. De Wever 
se sont soldées par des échecs. 

Je n ' a i  pas levé de coupes dans ce faciès en ra ison de sa monotonie. Il est  cependant 
t rès  développé au f r o n t  même de l a  nappe, const i tuant  par exemple des affleurements de plus 
de 100 m de puissance dans l a  f a l a i se  de Petroto-Khouni ( rectangle E 4, f i g .  98 - v o i r  n i -  
veau 1 de 1 'un i té  D, f i g .  151), où il es t  cependant peu accessible. 

Les grès, en bancs décimétriques (exceptionnel 1 m e n t  de 1 'ordre du m) , verdâtres, 
sont à daninante quartzeuse, encore que des débr is de feldspaths e t  des par t i cu les  mica- 
cées y so ient  présents. Des descr ipt ions locales de Flament (1973), Mpodozis (1977) e t  
Lybéris (1978) f on t  é t a t  de l a  présence de niveaux r iches en par t i cu les  feldspathiques e t  
micacées i ndiquant qu ' i 1 s ' a g i t  du p rodu i t  de destruct ion de roches érupt ives (ou métamor- 
phiques "acides"). Une confirmation en es t  donnée par 1 'existence de boules (de diamètre 
décimétrique) découvertes en un affleurement du S de l a  demi-fenêtre du Megdhovas (rectan- 
915 G 6, fig. 98) d'une roche gran i to ïde c l a i r e  à grains moyens (2-5 mn) . 

J. Terry a observé cette roche, je lui dois la description suivante : les feldspaths 
(plagioclase zoné à composition moyenne d'oligoclase et feldspath alcalin microperthitique) 
sont profondément altérés, partiellement albitisés secondairement et envahis par des carbo- 
nates ; le seul ferramagnésien présentest une biotite chloritisée. Sa composition modale 
estimée au compteur de point est la suivante : quartz : 36,s ; feldspath alcalin : 16,4 ; 
plagioclase : 34,I ; biotite : 6,4 ; carbonates : 5,3 ; minéraux opaques, apatite, sphène : 
traces. Il s'agirait d'une roche située à la limite des granodiorites et des granites mon- 
zonitiques, ce qui paraît la distinguer assez nettement des termes différenciés acides con- 
nus dans les complexes ophiolitiques, typiquement pourvus de feldspath alcalin potassique 
et dont le ferromagnésien est généralement une amphibole. 

' 

Les éléments sont ordinairement d 'ordre mi 11 imétrique ou i n f r am i l  1 imétrique. Pourtant, 
outre l e s  boules signalées plus haut, l e s  affleurements du f r o n t  de l a  nappe peuvent mon- 
t r e r  des fac iès p lus grossiers : des débris pouvant a t te ind re  p lus  de 5 mm (quartz e t  dé- 
b r i s  de ca lca i res né r i  t iques) sont observables dans 1 a région de Tripotamon (rectangle 
M 2 e t  N 2, f i g .  98) dans les  grès en bancs épais (de 1 'ordre du m). 

Les pé l  i tes sont ordinairement micacées e t  il fau t  rechercher longuement dans ce fa- 
c iès l es  calcaires -en t r ès  minces bancs- renfermant des Halobies ou des "filaments", des 
calcaires a rg i  1 eux verdâtres sans foss i les  é tant  souvent moins rares. 

Dans 1 'ensemble, ces affleurements sont de t e i n t e  jaune, due à 1 'oxydation de l a  py- 
r i t e  souvent observable en pe t i t es  masses centimétriques, s o i t  dans les  grès, s o i t  dans 
les  ca lca i res arg i leux associés. Une autre caractér is t ique de ce faciès e s t  de renfermer 
des débris charbonneux, en éléments pouvant a t te ind re  1 e décimètre (ordinairement dans 1 es 

rès). Les gros bancs gréseux présentent une p a r t i c u l i è r e  apt i tude à se déb i te r  en boules, 
!es p e t i t s  bancs se débi tent  souvent en f ines lamelles. 

2) REPARTIPION DES FACIES 

Partant de l a  régi.on de Karpénission-Frangista, où l a  d i s t i n c t i o n  de deux pôles fac io -  
logiques e s t  aisée e t  où un "faciès intermédiaire" peut ê t r e  discerné, j e  ten te ra i  d ' é l a r -  
g i r  l a  perspective en rapportant à 1 'un de ces t r o i s  types cer ta ins des affleurements as- 
sez précisément déc r i t s  par d ivers  auteurs pour qu'on puisse l e s  interpréter,  ou que j ' a i  
pu observer directement. 



Fig. $9. - Schéma de rdpartition des faciès du Détritique triasique (terne 1 )  en 
Grèce continentale et au N du PéZopondse. Le fond est oe7ui des figu- 
res 84-85. 

Légende - a : faciès pdtito-oatcaire ; b : facas gréso-pélitique ; c : fzviè:: 
intermédiaire. 
LocaZités signalées, du N au S - T : TriggZa ; Am : AmbéZakiotissa ; Ai : Aigi- 
tar ; N : Nafpaktos ; M : MonastirakZ ; D : Dendra ; La : Lagovoun7~ ; L : Liva~d- 
ji ; KK : Kato-KZitoria (Drimosl ; Ka : Kakotari. 



a )  Dans Za région de Karpén-ission-Frangisea 

La f i gu re  98 montre que l e s  deux faciès dist ingués se répar t issent  selon des bandes 
approximativement para1 l è l es  aux d i rect ions s t ructura les ; l a  p a r t i e  o r ien ta le  des affleu- 
rements est  caractérisée par l e  faciès pé l i to -ca lca i re ,  l a  p a r t i e  occidentale, proche du 
f r o n t  e s t  occupée par l e  fac iès gréso-pél i tique. 

On peut ten te r  de d é f i n i r  une bande moyenne, correspondant à des affleurements où 
ca lca i res e t  grès sont associés en proport ions sub-égales dans l e s  pé l i tes .  Sans doute, 
ce t te  d i s t i n c t i o n  res te  subject ive dans l a  mesure où chaque affleurement n 'a  pas é té  étu- 
d i é  en dé ta i l  e t  où on ne peut pas assurer - tant  en raison d'éventuelles complications 
tectoniques que d'une possible hétérochronie du terme- que ce sont b ien des niveaux contem- 
porains qu i  sont comparés, mais il reste que l e  simple r epo r t  de mes observations conduit 
à une organisat ion dont l a  logique apparaît évidente. On notera cependant que l a  base d'u- 
ne même éca i l l e ,  observée en deux points (rectangles L 4 e t  M 4, f i g .  98) m'a 1 i v r e  des af -  
fleurements dont 1 'un m'est apparu de type gréso-pél i t ique e t  1 'aut re  de type " i n t eméd ia i -  
rem : dans ces conditions, ce t te  bande moyenne pou r ra i t  ê t r e  p l u t ô t  dé f i n i e  comne une marc 
ge d ' incer t i tude  entre l e s  deux types extrêmes. 

b) Dans Ze Pinde mé~idionaZ 

A 1 'extrême N des affleurements pindiques, l e  terme n 'es t  connu que dans l e  massif de 
T r igg ia  ( l o c a l i t é  T, f e u i l l e  no 136, f i g .  99). Il s ' a g i t  d'une formation flyschoTde, depuis 
lofigtemps signalée (Renz, 1930, p. 311 ; Aubouin, 1959, p. 373-374), a f f l eu ran t  peu d i s t i n c -  
tement au fond du "cirque de Paléochori", parmi les  terrasses d'un cours d'eau, au SE du 
v i l lage.  La r e l a t i v e  abondance des calcaires à "f i laments" permet de rapporter 1 'ensemble 
au "faciès intermédiaire". Il en es t  de même probablement des "10 m d'une alternance de 
calcaires.. . e t  de marnes vertes.. . d ' a l l u r e  f lyscholde" décr i t s  par Lecanu (1976, p. 21) 
s i tués à l a  base des Cal caires de Drimos, encore que l a  t r o p  f a i b l e  épaisseur observée ren- 
de 1 'aff leurement peu s i g n i f i c a t i f .  On ne connaît pas d 'autres affleurements du terme à 
ce t t e  la t i tude .  

C )  Dans Za- région d'Agrafa 

Mpodozis (1977, ,p. 42, 49 e t  61) d é c r i t  un fac iès de type gréso-péli t ique, a t te ignant  
100 m de puissance vers 1 ' W  ( "éca i l l es  f rontales")  ; Lybéris (1978, p. 25, 40 e t  46) a ob- 
servé l e  même type de faciès. 

d)  Dans Ze Pinde d 'EtoZie 

Il para î t  ce r t a i n  que les  éca i l l e s  de "Flysch" f igurées au f r o n t  de l a  nappe, sur l es  
f e u i l l e s  Thermon e t  Nafpaktos (no 202 e t  220, f ig. 99) représentent des témoins du D é t r i t i -  
que t r ias ique.  J ' a i  pu l e  v é r i f i e r  à Nafpaktos même ; on a d é c r i t  un facies gréso-pél i t i q u e  
daté,à l a  base de 1 'Uni t é  B de l a  coupe de ce t t e  l o c a l i t é  ( f i g .  92). 

Plus à 1 ' E, au bord du go l f e  de Corinthe, près de Monastirakion ( l o c a l i t é  M, f ig. 99, 
feui 1 l e  no 220) , l a  nouvel l e  rou te  Nafpaktos-Itéa a dégagé des affleurements intensément 
p l i sso tés  e t  hachés de f a i l l e s ,  de facies gréso-pél i t ique encore, b ien  que des bancs ca l -  
caires (parfois à "fi laments") n ' y  soient pas rares, permettant de pressent i r  l a  prox imi té  
d'un fac iès de type "intermédiaire". 

Approqimativement sur l e  même méridien, plus au N, j ' a i  pu observer, près dtAmbélakio- 
t i s s a  ( l o c a l i t é  Am, f i g .  99, f e u i l l e  no 203 - 11 s ' a g i t  de 1 ' i n te rsec t ion  de 1 'Uni té de 
Tsékoura-Tourla par l e  prolongement de l a  va l lée  du I(otsa1os sur l a  f i g .  123, p. 364 i n  
Celet, 1962) un aff leurement où domine t r ès  largement 1 'alternance ca l  ca i  res-pél i tes, sur  
une t ren ta ine  de m, en l a  présence de t r ês  rares minces bancs gréseux : il s ' a g i t  du fa- 
c iès  pé l  i to-cal  ca i  r e  typique. 

Dans l a  chaîne du Vardoussia, Ardaens (1978, p. 49-50) signale un  seul aff leurement 
de pé l  i tes e t  ca lca i res d'âge t r ias ique  moyen ou supérieur, éventuel lement a t t r i  buabl e à 
ce terme ( l o c a l i t é  A i ,  f ig. 99, f e u i l l e  no 221) ; des ca lca i res à débr is de laves e t  quar tz  
dé t r i t i ques  d'âge lad in ien  et/ou carnien sont également c i t é s  par c e t  auteur (p. 25) au N 
de l a  chaîne. 



Proche du front de la nappe, la localité de Dendra (D, fig. 99, feuille no 236) est 
caractérisée par un faciès gréso-pélitique développé sur plus de 30 m d'épaisseur, ayant 
1 ivré une Ammonite (Tsofl ias, 1972). 

Plus au S, encore près du front, à proximité de Kakotari (localité K, fig. 99, 1 imite 
des feuilles no 254-255), Izart (1976, p. 139) signale 50 m de grès à débris végétaux et 
pél i tes, à nodules 1 imoni teux. 

Vers 1 'E, Flarnent (1973) décrit sur la largeur du "Système des écailles" (feuille no 
255 et partie occidentale de la feuil le no 256), des faciès typiquement gréso-pél i tiques, 
mais signale une évolution latérale du faciès marquée par 1 'affleurement de Lagovouni (lo- 
cal ité L, fig. 99, feuille no 256) où la fréquence des bancs calcaires évoque le faciès 
"intermédiaire". 

On ne dispose pas d'informations détaillées sur le faciès du terme au S du Péloponnè- 
se, si ce n'est au Mont Ithôme (situé sur la fig. 85, feuille no 302) où selon la descrip- 
tion de Terry (in Aubouin et coll., 1970, p. 285) le faciès serait de type "intermédiaire", 
mais ne peut être comparé à aucune autre donnée disponible à la même latitude. 

En concZusion, 1 a répartition des faciès observée dans 1 a région de Karpénission-Fran- 
gista ne semble pas démentie par ce qu'on observe ailleurs. 11 semble toujours possible de 
distinguer une polarité d'ensemble, selon laque1 le les faciès gréseux seraient développés 
vers 1 'W, à proximité du front de la nappe du Pinde-Olonos, alors que vers 1 'E, les sédi- 
ments détritiques seraient en grande partie remplacés par des calcaires. Il reste que le 
faciès pél ito-calcaire typique ne semble exister que dans la région de Karpénission, ce 
qui pourrait être lié au fait que les affleurements correspondant appartiennent à une par- 
tie très interne du bassin pindique. 

B )  AGE DU DETRITIQUE TRIASIQUE 

Je n'ai pu obtenir que deux datations par les Conodontes dans le secteur de Karpénis- 
sion-Frangista : 

- le faciès pélito-calcaire à livré au Kaliakoudha (rectangle C 17, fig. 98) une 
association dans 1 aquell e J .M. Fl ament a reconnu M. potygnathiformis, Cratognathus kochi 
(Huckriede) et HindeodeZZa pectinifomis (Huck. ) d'âge carnien inférieur (Cordevol -Jul ) 
selon l'interprétation de B. Vrielynck ; 

- le faciès gréso-pélitique a 1 ivré, au bord S de la demi -fenêtre du Megdhovas 
(rectangle G 6, fig. 98) une association déterminée par B. Vrielynck, où figurent NeoKn- 
deodeZZa triassica zieg Zeri Mosher et Enantiognathis petraev.ir2is (Huck. ) i ndiquant 1 ' in- 
terval 1 e Ani sien supérieur-Carnien moyen. 
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NB : Ce terme et le suivant &tant dat6s du Trias sup6rieur par les Conodontes, je donne 
dans le tableau -€roté "99/IO(rf une échelle stratigraphique de cette période et la r6- 
partition des espèces de Conodontes jugees les plus significatives, d'aprks des documents 
collec~és par B. Vrielynck ; je nomme l'auteur de chaque espèce B l'occasion de la première 
citation dans le texte. 

Nul le  datat ion n ' es t  connue des régions situées au N du secteur de Karpénission-Fran- 
g is  t a  (voir remarque au bas de Za p. 303). 

Dans l e  Pinde dlEtol ie,  on a noté précédemment ( p .  271) l ' age  lad in ien  suphieur-car -  
nien basal d'une association reco l tée a l a  base de l ' U n i t é  B de l a  coupe de Nafpaktos. 

En Péloponnese septentrional, l es  informations sont p lus nombreuses : 
- 1 'associat ion c i t é e  par Tsofl ias (1972) a Dendra ( l o c a l i t e  D, f i g .  99), compre- 

nant C~lgridodelZa spengteri (Huck. ) , NeqondoZeZZa paZata Bender e t  Ozarkodirza c f .  saginata 
(Huck. ) s e r a i t  d'bge carnien (determinations de D. Stoppe1 ) ; - l 'a f f leurement  de L i v a r d j i  ( l o c a l i t é  L i ,  f i g .  99) a l i v r e  à Flament (1973), 
pres de l a  base des Calcaires de Drimos, une association canprenant Enantiognathus aieglepi 
(Diebel), ParaqondodeZZa cf.  poZ~gnat@fomis e t  DipZadodeZZa Edentata (Tatge) du Carnien 
selon B. Vrielynck ; - 1 'aff leurement de Lagovwni ( l o c a l i t e  La, f i g .  99) a l i v r é  EpZgondoleZZa ahep-  
t i s  (Muck. ) du Carnien terminal -Norien e t  un aut re  affleurement proche, E. a h e p t i s ,  *do- 
niodeZZa decrescens Tatge e t  Ozarkodina tor t iZ is  , du Carni en supéri eur-Nori en i nfér i  eu r  (Tu- 
vaT-Lac) selon les  in te rp ré ta t ions  de B. Vrielynck. 

En conctusion, c ' es t  donc principalement un dge carnien qui  d o i t  Gtre a t t r i bué  au Dé- 
t r i t i q u e  t r ias ique,  sans exclure que ce terme puisse se développer des l e  Ladinien e t  jus- 
qu'a l a  base du Norien, éventuellement. Les datations demeurent t rop  dispersees e t  t r op  
peu nombreuses pour qu'on puisse tenter  de conclure p lus precisément, mais il semble qu'en 
première approximation, une concordance des dges connus permet d' admettre 1 e synchronisme 
d'ensemble des affleurements réunis  sur l a  f i gu re  99. 

I Cl SIGNIFICATION DU DETRITIQUE TRIASIQUE 

Presentant des var ia t ions la te ra les  t r es  prononcees sur  de pe t i t es  distances, c e t  en- 
semble d e t r i  t i que  ne semble pas avo i r  de s i g n i f i c a t i o n  tectorogénique. On admettrai t  p l u -  
t b t  que l e  bassin pindique const i tuant  une dépression r e l a t i v e  - les facies pelagiques a 
Radiolaires noyés dans l e  d é t r i t i q u e  en témoignent- au m i l i e u  des domaines de plate-forme 
a lors  développés ou en voie d '  i n s ta l l a t i on ,  a i t  const i tué une naturel  l e  dest inat ion pour 
les  produi ts  de destruct ion d'un continent, éventuel lement éloigné. 

La r é p a r t i t i o n  constatee des facies, montrant l a  concentration des de t r i t us  vers l e  
bord occidental (externe) du bassin semble exclure que l e s  sources puissent etre d i rec te -  
ment or ienta les (plus internes).  La présence de débris de grande t a i l l e  (blocs decimetr i -  
ques de gran i te)  a mi-distance des ext rén i  tés des affleurements considerés rend également 
peu p laus ib le  une al imentat ion longi tudinale.  Tout suggere une provenance externe. 

La vraisemblance d'une hypothese admettant que 1 'éventuel "soubassement" de l a  zone 
de Gavrovo-Tri pol i tza  a i t  pu const i tuer  ce domaine a l  imentateur para1 t t r e s  fa ib le .  Quel l e  
que s o i t  l a  date a laque l le  sa cons t i tu t ion  a i t  é t e  acquise ( e t  il e s t  t r es  peu probable 
que ce s o i t  avant l e  Tr ias - Thiébault, 1975), on n ' y  connatt r i e n  (en Péloponnese, oil il 
affleure) qu i  s o i t  susceptible de f o u r n i r  des e l h e n t s  de nature grani t ique, en débr is 
dissociés ou en blocs décimetriques. E t  1 ' hétérogenéi t é  de ce t  éventuel soc1 e, impl iquée 
par 1 'existence de g ran i t e  (en Grece continentale, par exemple) pa ra t t  peu compatible avec 
les  d i f f  i c u l  tés qu i  sont eprouvees en Peloponnese a mettre en evidence une-discordance des 
carbonates mésozoYques sur 1 es "Phyl 1 ades" ("Couches de Tyros" , p. 159). L ' dge de 1 ' i ns ta1 - 
l a t i o n  de l a  sédimentation carbonatée en (Gavrovo-) T r i p o l i t z a  ne semble pas représenter * 

une cont ra in te  essen t ie l l e  dans l a  mesure 00 pour 1 ' ins tant ,  seul l e  Tr ias supCrieur ( l e  
Norien, précisément, selon Thi ebaul t e t  Zaninet t i  , 1974) para? t date à 1 a base des carbo- 
nates en Péloponnèse e t  00 l e  synchronisme de ce t t e  i n s t a l l a t i o n  n 'es t  nul lement admissi- 
b le  a priori ; des remaniements des premiers carbonates mésozo'lques sont d ' a i l l e u r s  evo- 



qués par 1 a présence signalée précéderment de débris carbonates d ' o r i g i n e  n é r i  t i que  (non 
datés. mais non métmorphiques) associés au faciès gréso-pél i t ique du f ront  de l a  nappe 
pindique. . 



L 'éventua l i té  d'une al imentation "locale", l i é e  à des mouvements cons4cutifs ti l a  d i f -  
férenc ia t ion du domaine pindique de l a  plate-forme adjacente, susceptibles d 'avo i r  provoqué 
l a  formation de horsts où un socle au ra i t  aff leuré se heurte à l a  d i f f i c u l t é  r e l a t i v e  a sa 
const i tut ion,  invoquée précédemnent, e t  au f a i t  que, bien au contraire,  l a  permanence du 
faciès Psnmonitico-Rosso (de l lAn is len  au Norien) de l ' U n i t é  du Megdhovas indique une remar- 
quable s t a b i l i t é  t r i as ique  du domaine s i t u e  en pos i t i on  intermédiaire. Le volume des sédi- 
ments arénacés semble d ' a i  1 leurs incompati b l e  avec ce t te  éventual i te. 

Des sources proches, pourtant a pr ior i  indiquées par l ' ex is tence  d'abondants debr is 
l ign i teux,  de feldspaths e t  de débris rocheux décimétriques, ne paraissent donc pas suscep- 
t i b l e s  d 'avo i r  existé. Il f a u t  donc rechercher au l o i n  l a  p a t r i e  de ce dé t r i t i que  e t  v ra i -  
semblablement vers 1 ' W  canme on 1 'a  d i t  precédemment. 

On admettra que l es  débris arénacés puissent provenir  d'un cont inent (1  'Afrique ? )  , 
a ien t  t r ans i t é  au travers des domaines Pr6apil ien, Ionien (a lors  non d i f fé renc ié )  e t  de Ga- 
vrovo-Tr ipo l i t ta  e t  se soient déposés au bord occidental du premier bassin de récept ion 
rencontré. Ce qu i  n ' es t  concevable que dans l a  mesure où lM'Océan Mesogéen" au sens de 
Biju-Duval e t  c o l l .  (1977) n ' a i t  pas é té  ouvert au Tr ias supérieur, ce qui  correspond ti l a  
conception de ces auteurs. A l a  r igueur peut-on envisager que l a  l i b é r a t i o n  des dé t r i t us  
s o i t  l a  conséquence du bombement précurseur du rift dont ce t  océan au ra i t  t i r é  son o r i g i -  
ne ; une conformation d'ensemble analogue à une marge de type at lant ique s e r a i t  Cgalement 
susceptible de f o u r n i r  un modèle : on consultera par exemple les  représentations physio- 
graphiques produites par  Heezen (1974, f i g .  2 e t  5) où des canyons découpant l a  marge peu- 
vent const i tuer les  h i s s a i r e s  assurant l e  déplacement des de t r i t us  depuis l e  cont inent 
jusque vers l e  domaine récepteur dêprimé, sur des distances de plusieurs centaines de km. 

II. - TERME 2 : CALCAIRES DE DRIMOS 

Ce terme f u t  crée par  Dercourt e t  c o l l .  (1974), sur l e  mode de l a  nomenclature l i t h o -  
strat igraphique en usage dans l es  pays de langue anglaise mais selon une conception b ien 
di f férente.  Nous ne tent ions en e f f e t  nullement de f i x e r  une nomenclature l oca le  mais au 
contraire, b ien que proposant un type concret fgvorable au développement d'études de dé- 
t a i  1, d' exprimer un concept d 'ordre général t raduisant l e  r é s u l t a t  d 'études comparatives 
menées dans une région assez vaste (Grèce cont inentale du S e t  Péloponnese du N) pour que 
nous soyions convaincus de sa valeur d'ensemble, maintenant confirmée par l es  études me- 
nées dans des régions p l us  septentrional es. 

Malgré not re  répugnance à créer un terme "abs t ra i t "  (c 'es t -à-d i re  nullement Cvocateur 
de l a  nature de 1 ' ob j e t  q u ' i l  designe), toujours générateur de d i f f i c u l t é s  pour l e  lec teur  
non aver t i ,  e t  d'un s t y l e  qu i  se r t  t rop  souvent 3 masquer l 'absence de recherche d'analo- 
gies, il ne nous parut  pas possible de f a i r e  é t a t  dans l a  dénomination, n i  de 1 'bge du 
terme-tr iasico-1 iasique, mais t rop  peu saremtent é tab l  i dans l e  déta i  1- n i  de son facies 
-dont nous savions q u ' i l  é t a i t  su j e t  ti des var ia t ions.  

Il s ' a g i t  en f a i t  de l'ensemble a dominante ca lca i re  qu i  f u t  longtemps i d e n t i f i e  par  
1 a présence dlHalobies e t  de "f i laments". Les cunpl icat ions tectoniques qui 1 'affectent 
souvent e t  l a  ra re té  des foss i les  autres que les  Halobies expliquent t rès  aisément q u ' i l  
a i t  été considére canme str ictement t r ias ique,  jusqu ' à  ce qu' il s o i t  matér ie l  lement possi- 
b le  d ' y  e f fec tuer  les  nombreuses 1 ames minces nécessaires à 1 ' i d e n t i f i c a t i o n  des foss i les  
1 iasiques. "Karnischen Halobienschichten" de Renz (1955), "Jaspes e t  ca lca i res à Halobies 
du Tr ias supérieur" de Brunn (1956), "Calcaires, jaspes, marnes à Halobies du Tr ias supé- 
r i eu r "  de Aubouin (1959), "Calcaires e t  jaspes à Halobies" de Celet  (1962), "Calcaires 
jaspeux à Hal obi  es e t  Conodontes" de Dercourt (1964) furent l es  expressions u t 1  1 isées pour 
caractér iser  ce terme. Aubouin (1959, p. 33) f u t  sans doute l e  premier B soupçonner qu' il 
puisse e t r e  en p a r t i e  dlage jurassique. C'est  probablement ce que cherchai t  à exprimer D, 
Loftus, auteur du lever des f e u i l l e s  1/50.000 Nafpaktos e t  Thermon (no 220 e t  202), qu i  
d i s t i ngua i t  un ensemble carbonate jurassique ; l e s  Algues üdotéacées ci tées par cet  auteur 
e t  1 'examen de l a  car te  du f ront  de l a  nappe pr&s de Nafpaktos permettent de se convaincre 
q u ' i l  s ' a g i t  de l a  p a r t i e  l i as ique  des Calcaires de Drimos qui  f u t  a i ns i  ident i f iée,  encore 
que, sans doute, 1 a presence signalée de Protopsnmopt i8 s t r i a t a  e t  de Nauti ZocuZina o o t i t i -  
Ca, réputées d'age jurassique superieur à 1 'époque des levers (1963-64) a i t  é té  à 1 ' o r i g i ne  
de 1 ' a t t r i b u t i o n  de ces calcaires l a  t o t a l i t é  du Jurassique. 



FACIES DES CALCAIRES DE DRIMOS 

Les Calcaires de Drimos présentent ordinairement l a  succession de 3 .d iv is ions,  assez 
bien di f ferenciées par leu r  const i tu t ion,  susceptibles d ' ê t r e  cartographi.@es à grande echel- 
le.  L'absence de l a  d i v i s i on  médiane en certains l i eux  souligne pourtant que c ' es t  b ien 
1 'ensemble du terme qu i  const i tue 1 ' e n t i t é  fondmental e. On dist inguera cependant 1 es t r o i  S 

Fig. 101. - Quelques CO tonnes lithologiques représentatives des Calmires de Drbnos mr N 
du Péloponnèse ( schha  de situation =trai t  de la fiS. 85). 

Ldgende lithologique - voir figure 100. 
Ages - C : Carnien ; Cs : Carnien supMeur ; C-N : Carnien terminal-Norien kisal  ; N : 
Nonen ; N i  : Norien infdriair  ; Ns : Norien m p M e u r  ; J : Jurassique inddtemriné ; Aa : 
Aaldnien ; Cr. i. : Crétacé inférieur. 

Les ternes e t  leurs  divisions sont ruundrotée carme dans le  texte  (vo ir  aussi fig.95). 
CoZonnes ident i f iées  par Z r i n i t i a t  de la Zocalitd - KK : Xatc-Klitorda /Drim08 - voir 
f ig .  93) ; L : Livardji ; D : Dendra ; AK : Ayia Kiriaki (voir f ig .  971 j B : ~ r o s t o v i t s a .  
Colonnes KK e t  L, d'après FZment (1973) ; colonne D, d'après une reconnaissance en cmpa- 
gnie de P. TsofZias ; colonnes AK e t  8, d'après Izart ( 2 9 7 6 ) .  



div is ions dans 1 'exposé analytique qui su i t .  Les f igures 100 e t  101 reunissent les  cmpm 
connues en Gece continentale e t  en Péloponnèse du N e t  donnent une id& des caraçt65risti- 
ques d'ensemble du terme ; on l e s  commentera par l a  suite. 

AI) LA PARTIE INFERIERE DES CALCAIRES DE DRIMOS (OU "DRIMOS rmmUnw). 
DIVISION 2a 

Il s ' a g i t  de l a  p a r t i e  l a  p lus ancienne du terme, surmontant directement l e  Mtritli- 
que t r ias ique  par 1 ' intermédiaire de couches de t r ans i t i on  peu épaisses (quelques nt au 
plus) e t  ordinairement l im i tee  à son sommet par une passée de facies rad io lar i t ique,  On 
peut l a  caractér iser en premiere approximation par  l a  présence d1Halobies e t  des " f i l a -  
ments" longs, é t m i  tement empi l6s,  formant des feutrages, qu i  caractér isent l a  presenct? 
de ces Lamellibranches sur les  cassures de roche, ou en lames minces t a i l l e e s  perperadicu- 
l a i  rement ii l a  s t r a t i f i c a t i o n  ( v o i r  les  t r es  caractér ist iques f igurat ions données par  Ce- 
l e t ,  1962, p l .  X X I I ,  4 e t  XXV I ,  4). 

C'est ce qu'ont d é c r i t  f o r t  clairement les  auteurs ayant ef fectué l es  premieres @tudes 
d é t a i l l b s  (Renz, 1955 ; Aubouin, 1959, terme "1A" ; Celet, 1962, terme "1" ; Dercourt, 
1964). La concordance de leurs descr ipt ions ent re  el les,  avec ce l les  qu i  on t  pu e t re  me- 
nées par l a  sui te,  ou avec ce l les  des coupes de Karpénission e t  de Drimos e s t  t* s ign i -  
f i ca t i ve  d'un é t a t  de f a i t  : l e  facies e s t  t res constant e t  remarquablement hm@ne dans 
l a  p lus grande p a r t i e  des affleurements pindiques e t  peut ê t r e  caractér isé par  l ' a l te rnan-  
ce de t r o i s  composants : 

- calcaires clairs en petits bancs (rarement décimétrique) : micrites au b i d -  
crites 21 "f ilantents" (Halobies) e t / ~ ~  Radiolaires, auxquels sont parfois asaoci.85 quslqws 
rares Nodosariidés ; - silice en bancs minces (parfois exprimée en rognons), de teinte saetbre ; - pélites en feuillets millimétriques ou interbancs centkiiétriques, de teinte 
ordinairement verte, exceptionnellement rouge. 

L'abondance r e l a t i v e  des t r o i s  composants peut e t re  var iable dans l e  dé ta i l ,  s o i t  se- 
lon les  horizons, s o i t  dans l 'espace, sans cependant que semblent se dégager, dans l ' é t a t  
actuel des études, de tendances général es. Quelques t r a i t s  p a r t i c u l  i e r s  apparai ssent ce- 
pendant, peu prononcés au niveau du secteur de Karpéni ssion-Frangi sta, mieux marques en 
d'autres l ieux. 

Le faciès reste t r es  homogène dans 1 'ensemble du secteur. Je ne puis  f a i r e  e ta t  que 
de l a  presence, au f r o n t  mhe de l a  nappe, près de Pétroto-Khouni ( f i g .  88, l i m i t e  des 
rectangles F 3 e t  F 4), d'un banc décimetrique renfermant des débris de m ic r i t es  à Radio- 
l a i r e s  pouvant a t te indre 1 cm de diametre, associés à des débr is de roches éruptives, de 
t rès  gros Ostracodes (plus d ' l  mn) e t  des débris dlEchinodermes, l i é s  par une t res  pure  
sparite. Ce banc es t  s i t ué  a une dizaine de m du sonmet de l a  div is ion. 

Dans t e  Pznde mkridionat 

A 1 'extrême N des affleurements, au f r o n t  m h e  de l a  nappe ( f e u i l l e  no 135, f fg.  W), 
Caron (1975) a mis en évidence au sein d'un niveau d i t  "A2", p lus ieurs  pa r t i cu l a r i t és  : 

- la présence de bancs d6cimétriques de calcaires micrograveleux (pelnticrites 
et pelsparites) intercalés de calcaires a Halobies où le Norien fut daté (Bath-don) ; - la présence de dolomies secondaires dans un ensemble de calcaires B rrfilemests" 
05 le Trias supérieur fut daté par des Conodontes (Anthochari). 

11 s ' ag i t  de deux informations, obtenues dans des niveaux datés, qu i  donnént du poids 
a des observations effectuées a i l l e u r s  par l e  même auteur, dans des ensembles non datés, 
de fac ies trop p a r t i c u l i e r  e t  s i tués dans un contexte t rop peu habituel, pour é t r e  assim7- 
l é s  sans réserve a ces subdivisions ; selon ces observations : 



- des faciès de dolomies bréchiques à éléments anguleux granoclassés, comprenant 
des micrites à "filaments" et des débris de roches volcaniques peuvent se développer loca- 
lement (Mandri) ; 

- des dolomies à horizons siliceux se présentent sur des puissances proches d'u- 
ne centaine de m (Tsouma Plastari). 

Ces t r a i t s  paraissent  t r è s  ca rac té r i s t i ques  d'une évo lu t i on  vers 1 ' W  du fac iès  habi- 
t u e l  à des faciès de type p lus  né r i t i que ,  b ien  qu'aucun organisme n ' a i t  é t é  i d e n t i f i é ,  qu i  
indique un m i l i e u  n é r i t i q u e  "en place" n i  même remanié. S i  l a  dolomie peut  e t r e  de forma- 
t i o n  tardive,  l es  ca l ca i res  micrograveleux e t  l e s  brèches ind iquent  l a  p rox im i té  r e l a t i v e  
d'une rég ion ins tab le ,  cont ras tant  avec l a  p lus  grande p a r t i e  du domaine pindique. 

Dans des régions p lus  o r ien ta les  ( f e u i l l e  1/50 000 Kastanea, no 136, f i g .  84), Lecanu 
(1976) ne s ignale que l e  fac iès  hab i tue l .  

CJ Dans l a  région d'Agrafa 

Dans l a  p a r t i e  NU de l a  f e u i l l e  Agrafa (no 169, f i g .  84), Mpodozis (1977) a observé 
dans 1 es "écai 1 l es  f r o n t a l  es" de 1 a nappe (Tsouma-Epiniana) 1 ' i n t e r c a l a t i o n  de p e t i t s  ga- 
l e t s  de m i c r i  tes à Rad io la i res  dans 1 es ca l ca i res  à "fi laments", ce qu i  correspond encore 
à une d i f f é r e n c i a t i o n  occidentale du f a c i è s  hab i tue l  que c e t  auteur s igna le  p lus  à 1'E. 

Au S de l a  f e u i l l e  Agrafa, Lybér is  (1978) ne s igna le  que l e  f a c i è s  hab i tue l .  

Dans Ze Pinde dlEtoZie 

Les descr ip t ions  de Cele t  (1962) montrent que l e  faciès e s t  dans l 'ensemble du type 
habi tuel .  Au f r o n t  de l a  nappe cependant, à Nafpaktos, l e s  deux Uni tés  précédemment décr i -  
tes  (p. 271) marquent une évo lu t i on  vers  1 '1 qu i ,  pour ê t r e  moins prononcée que c e l l e  dont 
témoignaient l es  observations de Caron ( v o i r  ci-dessus), sont s i g n i f i c a t i v e s  d'une même 
tendance.  ni ni té A renferme des i n t r a m i c r i t e s  dont l e s  éléments sont de t a i l l e  p l u s  gran- 
de que ceux de l ' U n i t é  B e t  se trouve t r è s  nettement p l u s  r i c h e  en rhomboèdres de dolomite 
(c la i rement discernables sur l e  t e r r a i n )  ; 1 'Un i té  B elle-même montre dans l a  p a r t i e  infé-  
r i e u r e  des niveaux graveleux qu i  ne p a r t i c i p e n t  pas au fac iès  habi tuel .  

Vers 1 'E, Ardaens (1978) a montré 1 'ex istence dans l e  dma ine  vardoussien de ca lca i -  
res pélagiques r i ches  en s i 1  ice, pa r fo i s  dolomi t i sés ,  d'âge carni en-norien, se chargeant 
en microbrèches ca l  ca i res  au Norien. 

e )  En PdZoponndse septentrional 

La desc r ip t i on  de l a  coupe de Drimos (p. 275) a montré que l e s  ca l ca i res  t r i as iques  
s ' y  développaient sous un faciès des p l u s  hab i tue l s  ; c ' e s t  encore à pe ine s i  Flament 
(1973) a noté l a  présence de minces niveaux graveleux dans l a  rég ion  de L i v a r d j i  (p lus  
occidentale) ,  mais c e t  auteur a s ignalé,  au f r o n t  de l a  nappe, dans l e  massi f  de 1 'Olonos 
(angle NW de l a  f e u i l l e  Kertezi ,  no 255, fig. 85), sous l a  "passée r a d i o l a r i t i q u e "  ( d i -  
v i s i o n  2b de ce tex te )  e t  en contact  normal avec des niveaux t r i a s i q u e s  datés p a r  Conodon- 
tes, 3 niveaux conglomératiques épais d'au moins 1 m, dont l e  ciment e t  ce r ta ins  éléments 
Contiennent des " f i laments"  ; l e s  éléments arrondis,  a t te ignan t  2 cm, sont  const i tués  de 
ca l ca i res  f i n s  ou oo l  i t i q u e s  ou de s i 1  ice. 

Dans l a  même s i t u a t i o n ,  mais p l u s  au S (angle SE de l a  f e u i l l e  Goumeron, no 254, f i g .  
85), I z a r t  (1976) a rapporté p lus ieu rs  observations, selon lesquel  l es  : 

- des dolomies proches de la limite Carnien-Norien (et plus récentes) seraient 
développées très près du front de la nappe ; 

- des calcaires bréchiques à lits de filaments et Conodontes, dont sont apparem- 
ment absents des débris de matériel d'origine néritique (deux localités ont cependant livré 
des "marnes à Coraux", dont la situation stratigraphique précise n'est pas élucidée, mais 
qui représentent un fait exceptionnel) existeraient en plusieurs points. 

Ces f a i t s ,  b i e n  q u t e x t r a i  t s  d' un contexte dont 1 'abord e s t  rendu d i f f  i c i  1 e pa r  des 
compl icat ions tectoniques e t  1 'absence de repères l i t ho log iques ,  sont b i e n  éta'bl i s  en eux- 
mêmes e t  évoquent précisément ceux q u i  f u ren t  rapportés par  Caron en Grèce cont inentale.  



En conchsion, 1 es calcaires pélagiques r iches en s i l e x  représentent 1 ' essent ie l  de 
l a  sédimentation du bassin au sommet du Trias. On aura cependant noté que l e s  affleurements 
1 es p lus occidentaux e t  l es  plus orientaux (Vardoussia) por tent  1 e tho ignage  - local  i s 8  
mais indubi table- d'une proximité des marges du bassin, marqué par l a  presence de breches 
e t  de passées graveleuses, a ins i  que par des dolomit isat ions.  

A2) LA PARTIE MOYENNE DES CALCAIRES DE DRIMOS (OU "PASSEE JASPEUSE"). 
DIVISION 2b 

Une passée de jaspes e t  de pél  i tes rouges e s t  habi tuel  l e  vers l e  m i l i e u  de 1 'ensemble 
carbonaté const i tuant  l e s  Calcaires de Drimos. Il s ' a g i t  vraisembl ab1 ement des d iv i s ions  
" lb "  de Aubouin (1959) e t  " t2"  de Celet (1962). 

Cette d i v i s i on  semble présenter des expressions variées e t  peut ne p l us  ê t re  discer-  
nable en certaines régions. 

al Dans la  rdgion de Karpdn-ission-Frangista 

Cette d i v i s i o n  e s t  présente dans l a  plus grande p a r t i e  des affleurements du secteur 
étudié e t  probablement sur des puissances pouvant a t te indre plusieurs dizaines de m, enco- 
r e  que les  r e p l i s  de d é t a i l s  qu i  1 'af fectent empgchent de s'en assurer. E l l e  présente a lo rs  
des fac ies de jaspes rouges à i n t e r l i t s  pé l i t i ques  qu i  l a  rendent t r ès  d i f f i c i l e  à d i s t i n -  
guer des Radiolar i tes S.S. (d i v i s ions  b du terme 3). 

Dans l es  affleurements l es  p lus occidentaux, 1 es jaspes tendent i3 disparaqtre e t  c 'es t  
pa r fo is  pour l a  simple ra ison de l a  t e i n t e  rouge ou rose de passées r iches en p é l i t e s  que 
l ' o n  a pu supposer son existence, encore que l a  proche superposit ion de ces passées aux 
derniers "f i laments" s o i t  de nature à c o n f i n e r  1 ' a t t r i bu t i on .  11 s ' a g i t  a lo rs  d'un ensem- 
b l e  où les  pé l  i t es ,  l e s  calcaires e t  l e s  jaspes, tous rouges ou roses, en bancs cent imétr i -  
ques, a l  ternent sur une t renta ine de m (Gouleïka, colonne G ,  f i g .  100) ou, au f r o n t  meme 
de l a  nappe (Petroto-Khouni , colonne P, f i g .  100), seulement d'une alternance de calcaires 
rouges e t  ver ts  a l  ternant avec des p é l i t e s  rouges sur une d iza ine de m. 

b)  Dans Ze Pinde mdridional 

La d i v i s i on  (dist inguée sous l e  s i g l e  l b  par Aubouin, 1959, p. 32) a é t é  reconnue 
sous son fac iès r i che  en jaspes dans l e  massif de T r igg ia  ( f e u i l l e  136, f i g .  84) par Leca- 
nu (1976). 

A 1 'extrémité N des affleurements, au f ron t  même de 1 a nappe, Caron (1975) ne recon- 
n a l t  pas de jaspes mais signale, au-dessus des ça lca i res à "f i laments" (localement datés 
à l e u r  sommet du Norien supérieur), un niveau de "calcaires roses" ( d i t  A3) à l i t s  de mi-  
c r i t e s  e t  passées dolomitiques, in te rca lés  de breches ou microbrèches à éléments de m i c r i -  
tes p r i s  dans une matr ice ferrugineuse à Radiolaires. Ce fac iès se développerait parfois 
(dans 1 ' un i t é  f ron ta le )  jusqu'à l a  base des Radio lar i tes  s.1. 

o J Dans la  région d 'Agrafa 

Mpodozis (1977) e t  Lybéris (1978) ont  discerné l a  passée jaspeuse sous son faciès ha- 
b i t ue l  ; Mpodozis a cependant noté, pres du f r o n t  de l a  nappe, 1 ' i n t e r ca la t i on  d'un banc 
de ca lca i re  microbréchique e t  au f r o n t  même, d'un banc dolomitique. 

d)  Dans l e  Pinde dtEtoZie 

Celet (1962, p. 70) a d is t ingué ce t te  d i v i s i o n  sous l e  s i g l e  " t2" ; il e s t  vraisembla- 
b l e  que c ' es t  à l a  faveur de son existence reconnue que D.L. Loftus, auteur des levers des 
feu i l l es  1/50 000 no 202 e t  220 ( f ig.  84) a d is t ingué un ensemble de carbonates t r ias iques 
d'un ensemble "jurassique". Je 1 ' a i  clairement observée dans l es  affleurements s i tués au 
NE de Nafpaktos, aux abords de l a  va l lée  du Mornos. 

Aucun fac iès part icul ierement r i che  en s i l i c e  ne semble ê t r e  d i f f é renc ié  au sommet du 
Tr ias ou a l a  base du Jurassique dans l e s  affleurements vardoussiens étudiés p a r  Ardaens 
(1978). 



AU front de la nappe, à Nafpaktos, les calcaires constituant la base de 1 'Unité B 
(fig. 92) ne montrent aucune intercalation qui puisse être attribuée à la division 2b (voir 
colonne N ,  fig. 100) e t  c 'est  seulement en raison de la présence de gros nodules siliceux 
de teinte violacée en un horizon directement superposé à celui où disparaissent les "fi la- 
ments' que l'on peut tenter de placer une limite entre les divisions 2a e t  2c. 

el En Péloponnèse septentriona2 

La division, caractérisée par le  facies jaspeux, a été reconnue par Flament (1973) sur 
la plus grande partie du territoire correspondant aux feuilles no 255 e t  256 (fig. 85). 

Vers 1 ' W ,  prës du front de la  nappe, les jaspes n'apparaissent plus, cmme en témoi- 
gnent les colonnes D ,  AK e t  B de la figure 101 e t  1 'on est réduit à placer une limite arbi- 
traire entre les divisions 2a e t  2c à proximité de 1 'horizon où disparaissent les "fi la- 

- .  

coup& de la figure 100. 



En conoZusion, s i  l a  majeure p a r t i e  des affleurements pindiques montre 1 e développe- 
ment de facies str ictement s i l i ceux  e t  pé l i t i ques  de t e i n t e  rouge caractér isant  l a  d i v i -  
s ion 2b des Calcaires de Drimos, une t res  ne t te  évolut ion e s t  discernable vers les  marges 
du bassin, marquée par l a  d i spa r i t i on  de ces facies. Il semble, d'après l'es affleurements 
du secteur de Karpénission-Frangista (colonnes G e t  P, fig. 100), que des transiti 'ons 
existent,  correspondant a un remplacement progress i f  des jaspes par des calcaires e t  & une 
d i spa r i t i on  des pe l i t es  vers l ' W .  

A3J LA PARTIE SUPERIEURE DES CALCAIRES DE DRIMOS (OU "DRIMOS SUPERl7$URv). 
DIVISION 2c 

11 s ' a g i t  des calcaires immédiatement surmontés par l a  base des Radiolar i tes s.1. e t  
l im i t és  a l eu r  base par l a  "passée jaspeuse", l o rsqu 'e l le  existe.  II n'est  pas de c r i t è r e  
qu i  permette de d is t inguer  l a  l i m i t e  i n f e r i eu re  de ce t te  d i v i s i on  lorsque l a  "passee jas-  
peuse" n 'es t  pas ind iv idua l  isee ; on peut l a  placer arb i t ra i rement  a l a  d i spa r i t i on  des 
"fi laments" nombreux e t  de grande t a i l l e ,  etroitement empilés. 

En e f fe t ,  1 orsqu'existe 1 a "passée jaspeuse", l es  ca lca i res superposes ne renferment 
jamais dlHalobies n i  l e s  " f i laments" formant des feutrages serrés, correspondant aux sec- 
t i ons  de ces coqui l les .  Pourtant des "f i laments" y sont par fo is  observables, jamais abon- 
dants n i  d'aussi grande t a i l l e  que ceux de l a  d i v i s i on  2a ; il s ' a g i t  probablement encore 
de sections de coqui l les  de Lamellibranches encore que ceux-ci n 'a ien t  jamais été observes 
en surface des bancs n i  dégagés. Il e s t  ce r t a i n  que s i  1 'on n ' y  p rê te  pas une grande at ten* 
t ion,  ces " f i laments" sont susceptibles d '  i n t r odu i r e  des confusions ; i 1 convient toujours 
de d is t inguer  ent re  les  empilements serres de grands "f i laments" du Tr ias  e t  l es  p e t i t s  
"fi laments" Bpars p lus rBcents, sans négl iger l e  contexte. Il semble, dans ces conditions, 
que puissent a i ns i  slexpl iquer que des auteurs, attaches a resoudre des questions p lus ur- 
gentes, a i en t  a t t r i bué  au Tr ias 1 'ensemble des calcaires dans lesquels i l s  ne c i t a i e n t  que 
des " f i  1 aments6 ( e t  localement des Halobies ou des Conodontes) s i  tues sous l e s  Radio1 a r i -  
tes s.1. 

Les coupes décr i tes  ou f igurées p recédmen t  ( f ig .  89, 100 e t  101) sont t rès  s i g n i f i -  
cat ives d'un é t a t  de f a i t  : dans 1 'ensemble, l e s  calcaires r iches en Radiolaires, i d e n t i -  
ques & ceux qui  const i tua ient  presque entierement l a  d i v i s i on  2a, sont intercalés,  par fo is  
presque entièrement "remplacés" par des ca lca i res de type graveleux, dans des proport ions 
var iables selon l es  1 ieux, dont nous tenterons d 'é tab l  ir l a  r épa r t i t i on .  

Les sédiments graveleux peuvent e t r e  caractérisés, pour ce qu i  concerne l a  nature des 
cléments qu i  s ' y  trouvent, a l a  f o i s  par une hétérogénéité de d e t a i l  e t  par une rande ho. 
mogénéite d'ensemble ; c'est-&dire que s i  chaque échant i l lon renferme un ensemb 9 e d 'e l6 -  
ments de nature variée, c ' es t  l e  m&ne ensemble -a des différences de proport ions pres- q u i  
se retrouve partout. 

Les grains correspondent, dans l e u r  major i té ,  a des par t icu les arrondies de m i c r i t e  
sombre,dépourvues de s t ructure in te rne  clairement discernable,qui pourtant renferment p4r-  
fo is  des fragments de coqui l les  ou, pour l e s  p lus rondes d 'en t re  e l les ,  des traces de strue- 
tures concentriques ; c'est -&-d i re  que ces grains ont  dQ sub i r  une "m ic r i t i sa t ion"  e t  pour- 
r a i en t  répondre & l a  d é f i n i t i o n  des isoclastes, selon Humbert (1976). Des o o l i t e s  & s t ruc -  
t u re  fi bro-radiee, b ien conservées mais dispersées, 1 es accompagnent. Plus rares e t  l o c a l  i- 
sees dans l e s  affleurements proches du f r o n t  de l a  nappe, s'observent des débr is de roches 
m i c r i  t iques a "f i  1 aments" e t  Radiolaires, v é r i  tables 1 i thoc l  astes témoignant de remanie- 
ments de sédiments antérieurement daposés ( t r i as iques  , probabl ment ) .  

Les debr is d'organismes sont var ies ; l e s  plus frequents sont des debris dlEchinoderw 
mes (entroques e t  rad io les dlEchinides). Plus rares sont l es  Gasteropodes e t  exceptionnels 
les  fragments de Madrépores (Nafpaktos seulement) . Les F o r m i n i  feres, sans B t re  jamais 
abondants, sont souvent representes, s o i t  par des debr is de grands agglut inants (c f .  Ammo- 
baout i tee) , des L i t u o l  ides de type Hawenia, s o i t  par des Nodosariidés e t  de pe t i tes  T ~ Q -  
chozina. Les Algues ne sont pas rares, représentees ordinairement par TlaQunatoporeZla e t  
des Udotiacées, en p e t i t s  fragnents habi tue1 lement, abondantes e t  de p lus grande t a i l  l e  
pres du f r o n t  oil on peut également observer des fragments de Dasycladales (PaZaeodaeycZa- 
dus, probablement), absentes a i l  leurs.  Des Radiolaires peuvent ê t r e  associées a ces d ivers  
é l  éments . 
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Le l i a n t  de ces éléments n 'es t  jamais micr i t ique.  Il s ' a g i t  toujours d'une spar i te,  
dans laque1 l e  on peut d is t inguer  deux grands types : 

- le type habituel dans la plupart des affleurements correspsnd,B une sparite 
finement cristallisée, distinguée par certains auteurs sous le nom de "microsparite" ( E l f -  
Aquitaine, 1975 : cristaux nettement discernables au microscope, de taille comprise entre 
0,010 et 0,OSO mm ; il s'agirait du résultat de la recristallisation de micrites), très 
également cristallisée dans les espaces intergranulaires ; 

- un type restreint à certains bancs seulement des affleurements du front de la 
nappe, où la calcite est largement cristallisi5e. 

Les bancs présentant ce fac iès sont ordinairement épais (un a plusieurs dm, au moins) 
e t  renferment par tout  de gros nodules s i 1  iceux de t e i n te  c l a i r e .  I l s  peuvent e t re  largement 
dominants vers l e  sommet de l a  d iv i s ion  mais restent  toujours intercalés de calcaires mi- 
c r i t i ques  à Radiolaires e t  de passées pé l i t i ques  vertes. 

On tentera d ' é t a b l i r  1 a r é p a r t i t i o n  spat ia le  de ces cal  cal  res graveleux. 

a) Dans Za rég ion de m d n i s s i o n - F r a w i s t a  

Le faciès du "Drimos supérieur" es t  t rès sensiblement d i f f é r e n t  s i  l ' o n  compare l e s  
affleurements l e s  plus occidentaux (au f r o n t  de l a  nappe) aux plus orientaux. 

- Au f ront de Za nappe, 1 a d iv i s ion  correspond à une barre massive, dot& d'une 
considérable importance morphologique, formant un r e l  i e f  de t e i n te  c la i re ,  mis en évfdence 
par 1 a depression superposée déterminée par 1 a base pél  i4 ique des Radio1 a r i  tes  S. 1. On peut, 
8 distance, confondre ce t te  f a l a i s e  avec ce l l e  que const i tuent l e s  calcaires l ias iques de 
1 'Uni té du Megdhovas. Les bancs de faciès graveleux sont épais e t  const i tuent l a  presque 
t o t a l i t é  de 1 'ensemble, prenant une t e i n te  c l a i r e  sous 1 ' e f f e t  de l a  patine, i l s  Sont a M s  
de grands nodules s i 1  iceux de t e i n t e  également c l a i r e .  

Bien que les affleurements n 'a ient  pas f a i t  1 'ob je t  d'études systématiques, mais dans 
1 a mesure où 1 'épaisseur des bancs -donc 1 'aspect morphologique de ces calcaires- p a r a l t  
directement l i é  à l a  grande dimension des par t i cu les  const i tu t ives,  on peut admettre une 
bonne homogénéité des faciès s i tués au bord occidental des affleurements. La fa la ise  se 
trouve bien développée dans l e s  uni tés frontales de l a  p a r t i e  S e t  à 1 'extrême N, où 1 'on 
a contrôlé en 3 points (affleurements des rectangles C 3, F 3 e t  O 6, f i g .  102) 1 'épais- 
seur des bancs (pouvant a t te indre 1 à 2 m) e t  l a  grande t a i l  l e  des é l h e n t s  ( jusqu'à 2 
en général) ; il para î t  cependant que l a  barre perd de sa vigueur dans l a  region Q Tripo- 
tamon (rectangles L 2, L 3 e t  M 2, f ig .  102) e t  1 'affleurement de GouleTka ( l o c a l i t e  G, 
f ig.  100 ; rectangle N 4, f i g .  102) pourtant proche du f ron t ,  témoigne d'un développement 
relativement modeste des facies graveleux. 

- Dans l es  affteurements tes p l us  orientaux, au contraire,  l a  d i v i s i on  n ' e s t  pas 
d i f férenc iée morphologiquement e t  c 'es t  seulement en y prêtant  a t ten t ion  que 1 'on peut ob- 
server des calcaires graveleux, qu i  ne const i tuent que de p e t i t s  bancs e t  ne renferment 
que de pe t i t es  par t i cu les  de t a i l l e  probablement toujours in fér ieure à 0,5 mm (affleure- 
ments des rectangles C 17, C 19 e t  L 22, f i g .  102). 

- Entre ces extr&es, on ne peut pas assurer que 1 'évolut ion de 1 'epaisseur des 
bancs e t  de l a  t a i l l e  des par t i cu les  s o i t  continue. Sans doute, l e  facies observé dans l a  
coupe de Karpénission (colonne K, f i g .  100) e t  aux alentours ( v o i r  f i g .  102) peu t - i l  é t r e  
qua1 i f  i é  d ' "  intermédiaire", c 'est-à-dire que calcaires graveleux (en bancs n ' a t t e i  nant 4 jamais 0,50 m d'épaisseur) e t  calcaires micr i t iques s ' y  trouvent en proportions r e  a t i ve -  
ment égales, e t  que l a  d i v i s i on  ne s ' y  trouve par morphologiquement differenciée, mais j e  
ne su is  pas en mesure de comparer précisément ce faciès a ce lu i  des affleurements, appro- 
ximativement de même type qui, p lus proches du front, devraient ê t r e  -selon l a  logique 
d'ensemble- plus r iches en passées graveleuses. 

En concZusion, une tendance peut B t re  décelée, selon laque1 l e  l a  t a i l l e  e t  1 'abondan- 
ce des par t icu les décroî t  d'W en E, sans q u ' i l  so i  t cependant possible d'assurer que 1 'or-  
ganisat ion des faciès réponde à un gradient continu. 



b) Dans Ze Pinde mdAdionaZ 

Sur l e  t e r r i t o i r e  de l a  f e u i l l e  no 135 ( f i g .  84), l e  terme "A4" d é c r i t  par Caron 
(1975) est  t rès  remarquable dans les  un i tés  proches du f r o n t  : il s ' a g i t  de calcarénites 
e t  de spar i tes ( i n t r a  e t  oosparites ...) à Udotéacées e t  autres foss i les  benthoniques. 

Sur l e  t e r r i t o i r e  de l a  f e u i l l e  no 136 ( f i g .  84), Lecanu (1976) oppose l es  faciès de 
l ' u n i t é  du Triggia, où s'observe une i n t e r ca la t i on  de calcaires massifs en bancs dont l ' é -  
paisseur a t t e i n t  souvent l e  m, renfermant des oo l i tes ,  dans des calcaires m ic r i t i ques  en 
bancs plus minces, aux fac ies de l ' u n i t é  de Kokkino-Lithari,  plus or ienta le ,  où seuls les  
faciès micr i t iques apparaissent ; ce que confirment les  observations de l a  l o c a l i t é  "Sn 
( f i g .  84, f e u i l l e  no 152) un peu plus méridionale, où l ' o n  n ' a  pas signalé de faciès grac 
veleux ( f i g .  89). 

cl Dans la rdgion d'Agrafa 

Dans l a  pa r t i e  septentrionale, Mpodozis (1977, p. 41) s ignale que " les  faciès de ce 
type (pel spar i  tes à ool i t e s )  sont beaucoup plus développés dans l a  zone des éca i l l es  moyen- 
nes e t  f ronta les que dans l a  zone des p l i s  orientaux, où l e s  m i c r i t es  sont, e t  de l o i n ,  
prédominantes". 

Dans 1 a pa r t i e  méridionale, Lybéris (1978) présente cependant deux observations appa- 
remment contradictoires.  Les éca i l l es  f rontales (coupe de Stylos) sont caractérisées par 
1 'absence de calcaires f i n s  (au p r o f i t  des microbrèches) , par a i l  leurs  b ien représentés 
vers 1 'E. La coupe de Yéroukos ( l o c a l i t e  Ye, f i g .  103) a l i v r é  quelques m de brèches ca l -  
caires à éléments grossiers légèrement arrondis (at te ignant par fo is  un diamètre de 5 cm). 

Cette dernière observation s e r a i t  de nature à t raduire,  comme 1 ' indique son auteur, 
une augmentation de l a  t a i l l e  des éléments remaniés vers l e  bord o r ien ta l  du bassin. E l l e  
peut ê t r e  tenue 'pour ind ice - l e  seul qu i  s o i t  connu dans l e s  affleurements str ictement p in -  
diques- d'un d i spos i t i f  symétrique de c e l u i  qu i  semble par tout  1 i é  à l a  marge occidentale 
du bassin. 

La coupe de Nafpaktos ( l o c a l i t é  N, f ig.  84) es t  t rès  représentative d'un facies fron- 
t a l  extrême ; c 'es t  l e  l i e u  où, parmi tous ceux qu i  me sont connus, les Calcaires de D r i -  
mos const i tuent l a  barre l a  plus massive, comprenant l es  plus nombreux e t  l e s  plus épais 
(par fo is  plusieurs m non subdivisés) bancs de ca lca i res graveleux, où les  éléments sont de 
plus grande t a i  1 l e  (souvent p lu r im i  11 imétrique) , e t  où les  foss i les  benthoniques (Algues 
Udotéacées p r inc ipa l  men t )  sont 1 es p l  us abondants. 

J ' a i  observé l a  barre, dotée de l a  même vigueur, au f ront  de l a  nappe jusqu'a l a  li- 
mi te  des f e u i l l e s  no 219-220, e t  à Petrokhori,  près de l a  r i v e  du l a c  Trikhonis, à l ' ang le  
SE de l a  f e u i l l e  Thermon (no 202). 

Par a i l l eu r s ,  au NE de Nafpaktos, dans l a  va l lée  du Mornos, l es  ca lca i res s i tués sous 
l es  Radiolar i  tes on t  perdu l e u r  i d e n t i t é  morphologique e t  l e s  bancs graveleux sont manifes- 
tement moins abondants q u ' i l s  ne sont au f r on t  de l a  nappe. 

Les un i tés  du Vardoussia sont caractérisées, d'après les  observations de Celet (1962) 
e t  Ardaens (1978) par  l e  développement de faciès bréchiques e t  graveleux au cours du Lias 
e t  du Dogger p.p. Des brèches de t rés  grande t a i l l e  sont signalées près de 1 'angle SW du 
massif Parnassien (Johns, 1978). 

el En PdZopon&se septentrional 

A 1 'extrême f r o n t  de l a  nappe, l a  d i v i s i on  s e r a i t  comprise, d'apres I z a r t  (1976), 
l a  base d'un ensemble dolomitique de 200 m de puissance, s i t ué  ent re  l es  calcaires pélagi-  
ques d'âge norien e t  l e  Crétacé basal (Calpionelles remaniées) - v o i r  colonne B ,  f i g .  101. 

Dans 1 ' écai 1 1 e immédi atement or ienta le ,  des i ntrasparrudi  tes à fragments de Madrépores 
sont datés par Hamania sp. e t  ProtopeneropZis s tr iata.  Enfin, peu à 1 'E, l a  coupe d'&fa 



K i r i a k i  (colonne AK, f i g .  101) montre d'es calcaires en gros bancs, par fo is  gross ierment  
bréchiques, compris entre l e  Norten daté e t  l a  base des Radiolar i tes.  

En pos i t ion  plus septentrionale, mais encore proche du f ron t ,  l a  coupe de Dendra 
(colonne D, f i g .  101), décr i te  par Tsof l ias  (1972) e t  que j ' a i  pu observer en sa compagnie 
es t  t rès  r iche en passées graveleuses e t  présente des niveaux dont l e s  éléments, bien ar-  
rondis, peuvent a t te indre 5 cm de d iaMt re .  

La coupe de L i v a r d j i  (colonne L, f i g .  101), décr i te  par Flament (19731, marque une 
évolut ion ; les  bancs graveleux occupent environ l a  mo i t ié  de l a  puissance de 1 'ensemble 
e t  peuvent a t te indre des épaisseurs avoisinant l e  m ; les  éléments roulés restent cepen- 
dant de t a i  1 l e  modeste. 

La coupe de Drimos (colonne KK, f i g .  101), décr i te  précédemnent, es t  caractérisée par 
l a  ra re té  des calcaires graveleux e t  l a  f inesse des éléments qu i  l e s  constituent. 

A u  t o ta l ,  on observe dans toutes l es  régions examinées une net te  décroissance d'W en 
E de l a  t a i l  l e  des par t icu les const i tuant les  calcaires graveleux -ou bréchiques, à l a  1 i- 
m i  te- de l a pa r t i e  supérieure des Calcaires de Drimos. On y décèle l ' inf luence de l a marge 
occidentale du bassin, plus nettement indiquée qu 'e l l e  ne 1 ' é t a i t  l o r s  du dépbt de l a  par- 
t i e  in fé r ieure  du terme. Un phénomene symétrique semble manifesté dans l e  domaine vardous- 
sien, oti l e  même type de succession es t  connu, dont cependant l e s  sédiments str ictement 
pindiques -en général, e t  à l 'except ion possible d'un affleurement de l a  f e u i l l e  Agrafa, 
s ignalé plus haut- ne semblent pas por ter  l a  trace. 

B )  AGE DES CALCAIRES DE DRIMOS 

On a pu admettre, au vu des datations c i tées au cours du chapitre II de cet te  Part ie,  
que l e  terme correspondait à une période comprenant l e  Tr ias p.p. e t  l e  Lias. On réuni ra  
cirdessous les  documents permettant de préciser 1 'âge de chacune des 3 d iv is ions.  

B I )  AGE DE LA DIVISION 2a ("DRIMOS INFERIEUR") 

Toujours caractérisée par l a  présence de "filaments" e t  dlHalobies, ce t t e  d i v i s i o n  est 
d'âge t r ias ique  supérieur ; les  Conodontes permettent habituellement de confirmer e t  de 
préc iser  cet te  a t t r ibu t ion .  

a) Dans l e  secteur de Karpdn iss ion-Fra~ is ta  

Les Halobies c i tées par Renz (1930), Daonella styr"iaca Mojs., D. flm Mojs. ?, Halo- 
b i a  ins igds Genm., H. superbu Mojs., H. r ad ia ta  Gemm., H. aust r iaca Mojs., sont t r op  im- 
précisément localisées pour qu'on tente de les  in te rp re te r  ; ce l les  que j ' a i  pu récol  t e r  
ont  été jugées spécifiquement indéterminables par P. Bonardi de Capoa. Quelques échanti 1 lons 
r i ico l tés dans des ensembles pl issés ont  1 i v r e  des Conodontes d'âge norien d'après J .M. 
Flament. Un échant i l lon du f r o n t  de l a  nappe (Petroto, rectangle F 4, f i g .  88), provenant 
d'un niveau s i t ué  ti quelques dizaines de m sous l e  somnet de l a  d i v i s i on  a l i v r é  une r i che  
association dans laque1 l e  B. Vrielynck a i d e n t i f i é  EpZgondoZeZZa p m i c r a ,  une forme i n t e r -  
médiaire entre E. postera e t  E. bidentatu, P. navicuta steinbergensis e t  E. z ieg le r i ,  ca- 
r a c t é r i  sant l a  l im i te  Norien moyen-Norien supérieur. Rappelons que l e  Carnien i n f é r i e u r  
f u t  daté dans l e  terme 1 de l a  région. 

La d i v i s i on  2a correspond donc probablement pour sa plus grande pa r t  au Norien, mais 
on n'a pas caractér isé l ' âge  préc is  de ses l im i tes .  

b) Dans le Pinde mémdional 

Sur l e  t e r r i t o i r e  de l a  f e u i l l e  no 135 ( f i g .  84), prés du f r o n t  de l a  nappe, Caron 
(1975) a daté les  calcaires jaspeux à Halobies par ces Lamellibranches (H. beyr i ch i  Mojs. 
du Norien, déterminée par B. Gruber) e t  par des Conodontes d'age carnien smmi ta l  à nor ien 
moyen (en raison de l a  présence de E. pemuicra, en pa r t i cu l i e r ) .  



C) Dans Za région d 'Agrafa 

Lybéris (1978) a daté le  Norien, e t  en particulier l e  Norien supérieur (caractérisé 
par P. nmicuta steinbergensis) en une sui te de 5 échantillons récol tés dans les 30 m su- 
périeurs de la division, dans la "zone des écailles frontales" du S de la feuille Agrafa 
( n o  169, fig. 84). 

d) Dans Ze Pinde d'EtoZie 

Celet (1962) a récolté DaoneZZa styriaca e t  HaZobia superba (du Carnien moyen à Norien 
inférieur) dans les calcaires (dits " t l")  correspondant à la division 2a. 

Je rappel lerai les datations citées lors de la  description de 1 'Unité A (p .  271) de 
la coupe de Nafpaktos permettant d'attribuer au Carnien terminal la base visible de la di- 
vision et  au Norien supérieur basal son sommet, l e  Norien inférieur e t  le  Norien moyen 
étant datés dans l'intervalle. 

La localité de Dendra ( D ,  fig. 101) avait fourni à Négris (1908 b )  des Halobies qui 
furent retrouvées par Dercourt (1964) ; i l  s'agissait de HaZobia cassiana e t  H. styriaca. 
Les premiers Conodontes du Pinde-Olonos furent trouvés en cette localité par Dercourt, 
1964 (déterminés par A. Mauvier). 

L'essentiel des datations par Conodontes est dû à Flament (1973). On a rapporté pré- 
cédemment les datations de la limite Carnien-Norien près de la base de la division e t  du 
Norien supérieur à son extrême sommet sur la coupe de Drimos (colonne KK, fig. 101). La 
coupe de Livardji (colonne L,  fig. 101) a livré P. poZygnathiformis, O. to r t iZ is  e t  P. 
decrescens ? du, Carnien, à la base de la  division, puis EpigondoZeZZa primitia Mosher, P. 
poZygnathdformZs, E. ziegteri.. . du Carnien supérieur au sommet de son tiers basal, E. ab- 
neptis e t  E. primitia du Norien inférieur dans sa partie médiane, P. navicuZa steingergen- 
sis, E. bidentata.. . du Norien supérieur à son sommet. 

D'après Izart (1976), le  Carnien terminal-Norien est daté par E. permicra dans des 
calcaires à "filaments" de l 'écaille frontale à Brostovitsa (colonne B ,  fig. 101) e t  par 
E. pemicra e t  E. abneptis dans des calcaires de même faciès à Ayia Kiriaki (colonne AK,  
fig. 101). 

Au total ,  il  paraît que la base de la division peut être, au moins en Péloponnèse où 
les datations les plus soigneuses o n t  été effectuées, considérée comme d'âge carnien p.p.  
La plus grande partie de la division est  cependant norienne e t  son sommet se trouve habi- 
tuellement daté du Norien supérieur. 

B2) AGE DE LA DIVISION 2b ("PASSEE JASPEUSE") 

Mis à part les Radiolaires, nul peuplement n'est connu dans cette division, qui per- 
mettrait de la dater. Flament (1973) a montré, en Péloponnèse septentrional, que les Cono- 
dontes ne s'y trouvent pas e t  remarqué que l'apparition des faciès jaspeux coïncide appro- 
ximati vwnent avec 1 a disparition des "fi  laments" attribuabl es à des sections dlHalobies. 
Pour n'y avoir pas recherché de Conodontes, je ne puis que confirmer la seconde constata- 
tion dans la région de Karpénission-Frangista ; les mêmes conclusions semblent ressortir 
des observations effectuées par Lecanu (1976) , Mpodozis (1977) e t  Lybéris (1978). 

On a donc toutes raisons d'admettre que la "passée jaspeuse" représente un horizon 
approximativement synchrone dans les régions étudiées, correspondant au Trias terminal (No- 
rien terminal ?, Rhétien) e t  pour partie éventuellement au Lias inférieur ( le  Lias moyen 
étant représenté dans les calcaires de la division 2c). 

B3) AGE DE LA DIVISION 2c ("DRIMûS SUPERIEURf') 

Les recherches de Conodontes entreprises dans cette division, e t  surtout à sa base, 
se sont toujours soldées par des résultats négatifs. Le Norien ne s'y trouve vraisemblable- 
ment pas représenté. 



Les foss i les  d'âge l e  plus ancien qui  y a ient  été observés sont des OrbitopseZZa, ca- 
rac té r i san t  l e  Lias moyen (Pl iensbachien, selon Bassoul l e t  e t  Fourcade, 19.79) . Il n 'es t  pas 
surprenant, étant donné l a  t a i l l e  de ces foss i les ,  que l e s  deux l oca l i t és  connues corres- 
pondent a des affleurements du f r o n t  de l a  nappe, où l e s  par t i cu les  const i tuant les  ca l -  
caires graveleux sont de plus grande t a i l l e .  On n 'a  cependant pas pu caractér iser précisé- 
ment 1 'horizon dans lequel se trouvent ces fossiles. A Pétroto-Khouni (rectangle F 3, f i g .  
102) un échanti l lon, récol t é  en place, mais non précisément s i t ué  dans l a  masse des ca lca i -  
res, a 1 i v r e  une unique section équatoriale ( f igurée p l .  1, 23) e t  des débr is appartenant 
vraisemblablement a O. ctubari Hott. A Nafpaktos, des débris d 'ûrb i topset ta  ont été obser- 
vés dans un échanti 1 l o n  provenant d'un bloc s i t ué  à proximité de l a  masse ca lca i re  de 1 'U- 
n i t é  B ( f i g .  92). 

La coupe de Drimos (colonne KK, f i g .  101) a l i v r é ,  vers l a  f i n  du premier t i e r s  de l a  
d iv is ion,  des sections de Labp in th i na  ( iden t i f i ées  par J.P. Bassoullet) qu i  indiquent un 
8ge au moins pliensbachien, confirmé par l a  présence de Haurania en divers 1 ieux. 

Le Toarcien terminal-Aalénien semble a t t e i n t  au somnet de l a  d i v i s i on  encore que M. 
gr. cagemi  s o i t  encore rarement observable (coupe de Karpénission) e t  i d e n t i f i é e  de maniè- 
r e  douteuse ( i l  s ' a g i t  de fragments de foss i les) .  

Mpodozis (1977, p. 67) es t  seul a avo i r  récol  t é  des échant i l  lons ayant 1 i v r é  Protope- 
neropzis s t r i a t a  Weyn. (déterminée par J.P. Bassoullet), qu i  ind iquera i t  franchement un 
âge aalénien, au moins. Il s 'ag i t  cependant d 'échant i l lons provenant des "écai l les  f ronta-  
les", où l a  base pé l  i t i q u e  des Radiolar i tes S. l. (Pél i tes de Kastél i )  n ' es t  pas reconnue ; 
c'est-à-dire que ce pour ra i t  ê t r e  l a  période correspondant au dépdt des Pé l i tes  de Kas te l i  
qu i  s e r a i t  a ins i  datée, a l a  faveur d'un développement t a r d i f  des facies calcaires au dé- 
t r iment des pé l i tes ,  dans l es  régions bordières du bassin. On évoquera ce t te  question au 
cours de 1 'examen de l a  base des Radiolar i tes (d i v i s i on  3a). Voir remarque p .  303. 

Au t o t a l ,  l a  d i v i s i on  2c correspond pour sa plus grande p a r t  au Lias ; aux i n c e r t i t u -  
des près re la t i ves  à sa p a r t i e  basale (certainement postér ieure au Norien, mais anter ieure 
au P l  iensbachien) e t  à son sommet (vraisemblablement proche de 1 a 1 im i t e  Toarcien-Aal énien) . 

C) SIGNIFICATION DES CALCAIRES DE DRIMOS 

On ne tentera pas d'approcher i c i  l a  s i gn i f i ca t i on  bathymétrique absolue qui  peut 
ê t re  a t t r ibuée aux faciès de chacune des d iv i s ions  qui  viennent d 'ê t re  caractérisés, ce 
qu i  sera abordé dans l e  chapitre I V .  

C l 3  SIGNIFICATION DE LA DIVISION 2a ("DRIMOS INFERIEUR") 

Le faciès de ce t t e  d i v i s i on  es t  réper to r ié  parmi l es  " t rue  pelagic fac ies"  par Ber- 
noul l i e t  Jenkyns (1974) ; l a  l i tho log ie  (m ic r i  tes calcaires, pé l  i tes ,  s i  l i c e )  c m e  l a  
présence constante de Radio1 a i res en témoignent. 

L'abondance des Halobies es t  en elle-même ambiguir, dans l a  mesure 00, s i  maints au- 
teurs considèrent ces Lamellibranches comte pélagiques, d'autres l es  a t t r i buen t  au benthos 
( v o i r  remarque de E. Sz6ts à l a  note de Cuv i l l  i e r ,  1969, p. 125), ce qu i  correspond v r a i -  
semblablement à une certaine ub iqu i té  de ces organismes. 

L'absence générale de t ou t  organisme str ictement benthonique e t  part icul ièrement des 
Algues es t  t rès  s i g n i f i c a t i v e  d'une profondeur relativement importante, en t ou t  é ta t  de 
cause supérieure a l a  zone photique. L'abondance des tests  d8Halobies, considérés comne 
ca lc i t iques à 1 'o r ig ine  (Lucas e t  coll., 1976) et, au cont ra i re  1 'absence constatée d'Am- 
moni tes (aragoni t iques) apportent probablement 1 a c l é  d' i n te rp ré ta t ion  de ce facies, per- 
mettant de l e  s i t u e r  dans un i n t e r v a l l e  bathymétrique compris ent re  l a  surface nomée 
"aragoni t e  compensation depth" (ACD) e t  l a  "cal  c i  t e  Lysocl ine" (CLy) - v o i r  chapitre I V .  

Cette simple constatat ion permet de caractér iser l a  not ion de bassin " re la t ivenent  
profond" déjà présentée par Aubouin (1959), é tant  entendu que ce t te  expression souligne à 
l a  f o i s  une profondeur absolue notable e t  l a  c l a i r e  d i f fé renc ia t ion  bathymétrique du bas- 
s i n  par rapport aux plates-formes environnantes connues, sièges d'une sédimentation f ran-  
chement nér i t ique, 1 i ée  à l a  zone photique. 



C2)  SIGNIFICATION DE LA DIVISION 2b ("PASSEE JASPEUSE") 

La s i g n i f i c a t i o n  de c e t  épisode de sédimentat ion s i l i c e u s e  d o i t  certainement ê t r e  i n -  
t e rp ré tée  dans l a  même opt ique que 1 'épisode, p lus  prolongé, q u i  ver ra  l e  dépôt des Radio- 
l a r i t e s  jurassiques ; il s ' a g i r a i t  de dépôts formés sous l a  " c a l c i t e  compensation depth" 
(CCD) . C'est-à-di re que, admettant l a  s t a b i l  i t é  des surfaces de d i s s o l u t i o n  pendant l a  pé- 
r i o d e  Trias-Lias, l a  "passée jaspeuse" t r a d u i r a i t  un approfondissement r e l a t i f  du bassin 
vers l a  f i n  du Trias. 

Le f a i t  que l e s  fac iès  s i l i c e u x  tendent à d i s p a r a î t r e  de manière apparemment progres- 
s i v e  vers l e  bord occidental  des aff leurements semble indiquer,  dans c e t t e  optique, que 
l e  fond du bassin ne se t r o u v a i t  pas identiquement s i t u é  pa r  rappor t  à l a  CCD. On y t rou-  
v e r a i t  l a  t race  de l ' e x i s t e n c e  d'une pente r e l i a n t  l e s  p lus  grands fonds du bassin aux ré-  
g ions où 1 'on  a, par a i l  leurs ,  au T r ias  comme au Lias,  t rouvé des ra isons de déceler  l a  
p rox im i té  d'une marge du bassin. Cet te pente s e r a i t  p lus  accentuëe que c e l l e  q u i  e s t  re -  
connue à l a  CCD, dont on s a i t  q u ' e l l e  se re lève à p rox im i té  des régions émergées (Berger 
e t  Winterer, 1974). 

C3)  SIGNIFICATION DE LA DIVISION 2c ( "DRIMOS SUPERIEUR") 

Le r e t o u r  à une sédimentat ion carbonatée n ' e s t  pas sans poser quelques questions, 
d 'au tant  p lus  qu'au premier examen, c e t t e  sédimentation peut  appara î t re  corne d 'un type 
n é r i  t ique. 

Pourtant, d iverses observations empêchent d'admettre que l e s  gra ins  cons t i t uan t  l e s  
ca l ca i res  graveleux abondants dans c e t t e  d i v i s i o n  se so ien t  formés i n  situ : 

- les,grains, de nature très variée dans chaque échantillon, mais constituant 
des ensembles calibrés et de composition relativement uniforme dans tous les affleurements, 
indiquent que les accumulations se sont produites après une phase de dispersion d'éléments 
provenant de localités diversifiées ; 

- les organismes soulignent le mAeme phénomène ; pour n'être pas trop rares, ils 
ne constituent jamais de communautés spécifiquement homogènes. C'est-à-dire que, pour 
prendre un exemple, lorsqu'un organisme jugé important pour sa signification stratigraphi- 
que est identifié et qu'on tente d'en obtenir des sections supplémentaires, il est ordinai- 
re que plusieurs lames minces n'en livrent plus la moindre trace ; 

- le granoclassement latéral des éléments et la diminution de l'importance (en 
volume et en nombre des bancs graveleux d'W en E suggèrent fortement que le matériel soit 
de provenance étrangère, toute occidentale (pour ce qui concerne les affleurements étudiés) 
et rendent peu vraisemblable qu'ait pu exister une topographie sousaiarine complexe permet- 
tant le développement de haut-fonds localisant une sédimentation néritique en divers lieux 
du bassin. 

On admettra donc que l e s  sédiments graveleux représentent  une p a r t i e  "addit ionnée", 
d ' o r i g i n e  ex té r ieu re  au bassin, qu i  ne f a i t  que masquer de manière épisodique e t  p r i nc ipa -  
lement dans l e s  régions bordières, l a  sédimentat ion "fondamentale" q u i  demeure dans ses 
grands t r a i t s  ident ique à ce q u ' e l l e  f u t  au T r ias  ( d i v i s i o n  2a). 

Sans doute, 1 'ex istence de brèches près des marges du bassin suggère qu 'une p a r t i e  
des éléments so ient  franchement rmaniée,  mais l e  f a i t  que b i e n  des f o s s i l e s  e t  des o o l i -  
t e s  apparaissent dépourvus de gangue permet d'admettre qu'une p a r t i e  des éléments e s t  sim- 
plement déplacée ( l e  sens de ces termes e s t  p réc isé  par Hot t inger,  1960 b, p. 22), ce q u i  
sera t o u t  aussi admissible pour l e s  ca l ca i res  compris dans l e s  P é l i t e s  de Kaste l i .  

11 r e s t e  que, b ien  qu'on n ' a i t  pas mené d'études systématiques sur ce p o i n t ,  l e s  c r i -  
tè res  permettant d i  i n t e r p r é t e r  l e s  passées de c a l c a i r e s  graveleux comme des sédiments 1 i é s  
à des t u r b i d i t e s  sont  peu abondants ; c ' e s t  à pe ine s i  l ' o n  peut  c i t e r  quelques ind ices  de 
granocl assements ver t icaux e t  quelques f igures de type " laminat ions convolutées" hab i tue ls  
dans de t e l s  sédiments (Thomson e t  Thomasson, 1969). 



C 4 )  SIGNIFICATION DE LA SEQUENCE TRIASICO-LIASIQUE 

L'approfondissement re la t i f  marqué par 1 a superposit ion des Radio1 a r i  tes 2b aux ca l  - 
caires 2a, ne s ' es t  pas poursuivi par l a  sui te,  l e s  calcaires 2c t radu isant  une diminut ion 
reZative de l a  bathymétrie. 

Sans doute peut-on a priori invoquer un relèvement temporaire des surfaces de disso- 
l u t i o n  près de l a  l i m i t e  Trias-Lias, induisant l e  dépôt des Radio lar i tes  2b. Mais ce t t e  
exp l i ca t ion  ne rend pas compte des phénomènes décelés à l a  marge occidentale du bassin, n i  
de l a  non- ident i té des faciès ca lca i res des d iv i s ions  2a e t  2c. 

Les unités frontales de la nappe, au N du Pinde méridional (localité 1, fig. 106) ont 
livré à Caron (1975) des affleurements (coupes de Bathypedon et Mandri) où un ensemble (dit 
"A3"),  superposé à des calcaires cristallins ou des dolomies (euxaiêmes surmontant des cal- 
caires jaspeux à Halobies) se trouve sous les Radiolarites. Il s'agit de "calcaires roses.. . 
(prbsentant) .. . fréquemment des laminites à nombreux niveaux de dissolution. Le sédiment 
(micrite, oolites ou intraclastes) apparaît sous forme lenticulaire à encroûtements de fer 
à la suite de lessivages ou de dissolutions diagénétiques". L1interpr6tation proposée par 
B. Purser ( i n  Caron, 1975, p. 27-28) est celle de l'installation momentanée d'un milieu la- 
gunaire entre le dépôt des calcaires 2a et celui des Radiolarites (terme 3) ; mais il est 
vrai que selon Caron, le faciès peut évoquer celui d'un Anunonitico-Rosso. 

Les unités frontales de la nappe, à 1'W du Péloponnèse septentrional (localitg B, fig. 
101) ont montré à Izart (1976) la superposition d'un ensemble dolomitique en gros bancs à 
des calcaires à "filaments" datés du Norien. 

L'Unité du Megdhovas montre que c'est au cours d'une période comprise entre le Norien 
et le Lias moyen que se produit le remplacement d'un faciès Annuonitico-Rosso par des faciès 
carbonatés de plate-forme. 

Dans ces condit ions, il apparal t  que l e  retour,  au cours du Lias, à une sédimentation 
ca lca i re  comparable à c e l l e  du Trias, mais additionnée de passées graveleuses t r a d u i t  es- 
sentiel lement une modi f icat ion de l a  conformation du bassin, b ien indiquée à sa marge oc- 
c identale e t  qu'on retrouvera du côté o r ien ta l  (Vardaussia, Kosiakas - chapi t re  IV). 

. II res te  que l e  dé ta i l  de 1 ' évo lu t ion du bassin lui-même n ' es t  pas pour autant carac- 
t é r i s é  sans ambiguité. On peut en e f f e t  considérer qu'a un exhaussement du domaine margi- 
nal a i t  pu correspondre un enfoncement du bassin, qu i  s e r a i t  cependant plus f a i b l e  que ceb 
l u i  q u ' i l  f aud ra i t  invoquer pour l es  surfaces de dissolut ion,  puisqu'en t o u t  é ta t  de cause 
l a  sédimentation ca lca i re  prédominera de nouveau au Lias. Les seuls f a i t s  connus ne témoi- 
gnent cependant que du passage d'une sédimentation pélagique à une sédimentation né r i t i que  
sur les  marges e t  on admettra en conséquence un relèvement général des fonds dans l es  ré -  
gions pindiques e t  avoisinantes près de l a  1 i m i t e  Trias-Lias, provoquant 1 'expansion des 
domaines de plate-forme. 

Remarque - Lybéris e t  coZZ. (1980) viennent de rendre compte dfanaZyses paZynoZogiques por- 
tant sur Ze Détritique triasique e t  Zes PéZites de KastéZi de Za région d'Agrafa : 

- la partie supérieure du Détritique triasique e s t  datée du JuZien supérieur à Tuva- 
l ien  inférieur, ce qui es t  tout à f a i t  concordant avec Les datatZons réunies i c i  (voir p. 
2871.; 

- Zes PéZites de KastéZi sont attribuées au PZiensbachien supérieur-Toarcien par com- 
paraison des associations observées d ceZZes des Alpes du Vicentin ; ce résuZtat e s t  un peu 
di f férent  de ceZui qui e s t  a h i s  i c i  (p.  3211, sur Za foi de datations par Zes Foraminifè- 
res, mais peut -ê t~e  pas fondamentaZement dans Za mesure où Zes auteurs signalent que Zes 
"associations sporopo Z liéniques sont fréquentes au Lias sans dé f in ir  un âge plus précis". 
Je ne suis pas en mesure de discuter Zes fondements des deux écheZZes ainsi confrontées ; 
peut-dtre s 'agit-iZ simplement d'un e f f e t  de ZfinstaZZation hétérochrone du faciès pézi t i -  
que, qui peut être  soupçonnée au seuZ examen des Foraminifères. 



- 
tinenta le. 

Légende l i t ho tog ipe  - a : calcaires ; b : calcaires brbehiques ; e : jaspes ( faciès  "myg- 
dataire" -en bancs épais- en alternance avec des pé l i tes )  ; d : pél i tes  ; s : grès. 
Eldments de datation - IV : Nautiloculina ; P.S. : Protopeneroplis striata ; Apt.-Alb. : 
Aptien ou A laen  ; la présence de Calpionelles e t  de Globotruncana es t  signalée par des 
s y n b t e s  déparruus d 'ambiguité. 



III. - T E W E  3 : RADIOLARITES S. 1. 
C ' est à 1 ' ensemble des niveaux vivement col ores en rouge ou vert, peu ou pas carbona- 

tés, compris entre deux masses calcaires claires (Calcaires de Drimos et Calcaires en pla- 
quettes) qu'on applique habituel lement le terme de Radiolarites (s .l .) , selon une tradi- 
tion alpine introduite en Grèce par les géologues de langue française, à la suite de Brunn 
(1956) et sous 1 'impulsion de Aubouin (1959) pour ce qui concerne la zone du Pinde-Olonos. 
Le terme de Schiefer-Horsteinformation (ou Schifer-Horstein-Plattenkal kegruppe) , initiale- 
ment utilisé par Philippson, puis Renz reste en usage parmi les géologues de langue alle- 
mande (Koch et Nikolaus, 1969). 

Maints auteurs, depuis Renz, séparent dans la nomenclature 1 'ensemble de la formation 
d'une division terminale, dénommée "Orbi tol inenhorizont (des Cenomans)" par Renz ou "Marnes 
rouges à Radiolaires et premier Flysch du Pinde" par Aubouin (1959) puis par Celet (1962) 
qui 1 'individualisèrent sur leurs cartes. Je crois cependant qu'il est utile de conserver 
1 a plus 1 arge définition possible, englobant un ensemble de couches manifestement apparen- 
tées par leurs caractéristiques 1 i th01 ogiques et parfois indiscernables, pour des rai sons 
purement matériel les, sur les cartes, même relativement détail 1 ées. D'ail leurs des jaspes 
se déposent continuement du Dogger au Crétacé supérieur au SW du Péloponnèse (Bassoullet 
et col 1 ., 1980). 

Il reste que des divisions sont discernables dans les régions étudiées ici, et la va- 
riété des conditions dont elles témoignent impose qu'on les analyse séparément. Les quatre 
divisions, recouvrant une période de temps al lant du Dogger à la base du Crétacé supérieur 
sont distinguées sur les colonnes représentatives du terme, figures 104 et 105 ; ce sont : 

3a - Pél i tes de Kastél i ; 
3b - Radiolarites S.S. ; 
3c - '  Calcaires à Cal pionelles ; 
3d - Marnes rouges à Radiolaires. 

A) FACIES DES RADIOLARITES S. Z .  

A l )  PELITES DE XASTELI. DNISIOif 3a 

C'est dans la même optique que celle qui présida à la création de 1 'expression Calcai- 
res de Drimos que Dercourt et coll. (1973) introduisirent ce vocable. 11 s'agissait encore 
de marquer une certitude -celle de l'existence généralislie d'un horizon pélitique à la ba- 
se des Radiolarites s.1. d'une grande région explorée- et une incertitude relative -celle 
de son âge précis. Le fait a été largement confirmé par la suite, au moins en Grèce conti- 
nentale où cette division fut partout reconnue par les auteurs ayant travaillé au N de la 
région de Karpénission-Frangista. L' incertitude fut en partie levée, en raison de la pré- 
sence assez fréquente en cette division de LucaseZZa c a y e m i  qui caractériserait sensible- 
ment 1 'Aalénien. 

Le faciès pélitique de cette division explique certainement qu'elle n'ait été que 
tardivement individualisée. 11 faut avoir observé de très bonnes coupes (apparues avec 
1 'ouverture des routes) pour soupçonner et rechercher ensuite son existence sous les ébou- 
1 is qui souvent encombrent la dépression déterminée par les pél ites. 

Il s' agit pourtant d'un niveau très caractéristique lorsqu' i l  affleure dans de bonnes 
conditions, singulièrement riche en pélites,dans la série pindique. Il reste que 1 'on est 
toujours embarrassé pour lui fixer des limites tranchées, tant i l  est vrai que : 

Les termes e t  latrs d i v i s i o n s  sont nzundrotds c m s  dans Ze t e x t e  (voir auss i  f ig.  97). 
Colonnes i d e n t i f z é e s  par Z ' i n i t i a l e  de Za ZocaZitd voir par t ie  d r o i t e  de Za fig. 105) - 
Ba : Bathypddon (d'après Caron, 1975) ; KL : Kokkino-Litham id 'après Lecanu, 19761 ; S : 
Stacnaraltka (voir fig. 91) ; L i  : Liva&, A : Agrafa, P : PétraZona (d'après Mpodozis, 
1977) ; S t  : S t y l o s  (d 'aprds Lybdris, 1978). 





- a sa base, les pélites ordinairemant vertes tesoemblent tout a fait B celles 
qui s'iutercalent entre les bancs des Calcairee de Drimoa ; - dans sa maose, leta calcaires en bones minces (bioinicrites B Radiolaires) ou 
plus épais (calcaires graveleux) ne paraissent pas difféirrnts des calcaires constituant 
la partie supgrieure des Calcaires de Drimos ; - à son sammet, de8 banes jaepeux ordinairement rouges intercalés dans les péli- 

l tes (alora rouges) annoncent le faciBe de$ Radiolarites S.S. superpoe8ee. 

Les pél i tes verd3tres varient entre un pble tt%s argileux e t  un p8le calcaire, e t  se 
pr&sentent par fo is  sous 1 'aspect de marno-calcafres indures débi t  "en f r i tes" ,  ou mbe 
des calcaires argileux de te in te  p lu td t  jaunbtm. Les calcaiices sont tou t  8 f a i t  comparh- 
bles a ceux des Calcaires de Drimos ; il s ' a g i t  s o i t  de micr f tes mudstone azoïques, ou de 
b i m i c r i t e s  ti Radiolaires (toujours calc i t ises) ,  s o i t  de calcaires graveleux renfermant de 
rares c l  astes carbonatQs (a ''f i lamentsu, vraisemblableinent tr iasiques , ou ii Radio1 aires) 
e t  souvent des oo l i tes  dispers6es, dont l e  l i a n t  est de type "microsparite". 

Outre 1 'abondance variable des bancs calcaires dans les p&l i tes, 1 a seule évol ut ion 
apparente du facies correspond à une rt!ducti.on -&entuelleaient une dispari t ion- des niveaux 
pel i t iques verts de l a  base de l a  divis ion, dans les l ieux  00 e l l e  para t t  peu &paisse. Il 
semble y avoir  tou t  l i e u  de penser q u ' i l  s ' a g i t  dans ces cas d'une simple consëquence d'un 
ddveloppement localenient important des facies calcaires graveleux masquant l a  sddimentation 
p41 i t ique, déterminant une fondamentale hetarochronie de l a  1 im i ta  faciologjque entre les 
divfsions 2c e t  3a. On trouverait  une conf imat ion de cet te hypothese dans l e  f a i t  que 
c 'es t  bien dans les  affleurements l es  plus proches du f ron t  de 1 a nappe que les PB1 i t e s  de 
Kastél i sont les moins puissantes e t  representtes essentiel lement par des p4l I tes rouges, 
dans 1 a r8gion de KarpQni ssion-Frangista trBs par t icu l  ierearent v is ib les dans l e  rectangle 
3 7, fig. 88 - f ig .  147- par exemple, oO i 1 n'existe nu l l e  passee verte came en maintes 
&ut?% régions ( vo i r  colonnes &Li, fig. 104 ; colonne AK, f ig .  105). k ' es t  d ' a i l  leur$ en 
certaines de ces loca l i tés  que ProtopensropZia strdata a et& observde s o i t  au sanatet des 
Calcaires de Drimos (colonne L i ,  f ig ,  104, d1apr4s M r n z i s ,  1977) s o i t  peu au-dessus (CO- 
lonne Ra, f ig .  104, d'après Caron, 1975), permettant & soupçmwr que l e  sommet des Cal- 
caires de Drimos y s o i t  un greu plus r&cent qu'ai l leurs. Pairtaslt, c 'est à 1'E des a f f leu-  
rements de l a  f e u i l l e  Agrafa que Mpodozis (1977) signale e.twm l'absence des P41ites de 
lCastiil i (vo i r  colonm P e t  A, f i g .  104), ce .qui t r adu i ra i t  s o i t  une synietrie par rapport 
k l a  par t ie  &diane des affleurenients connus, s o i t  un d i s p s i t i f  plus çaayrlexô qu'il n'ap- 
para t t  k 1 'examen d'une simple transversale. 

Fdg. 105. - Quelques coZonne8 reprdsentativer der RadioZ&tes a .  2 .  (temrs 3) en G d c e  con- 
tivlentaZe & S e t  au N du PdZopon&se e t  schgnia de s i tuat ion dee Zoca;lit&e 
(fond des figures 84 e t  85).  

Ldgende ZithoZogique - vo ir  fig. 104. 
EtQnient8 0% datation - N : Nautiloculina ; B : HPurania ; L. c. : Lucaaslla cayeuxi ; P.  S.  : 
Protopeneroplis striata ; Rt : kéalipora ; G t .  holu : Globotnincana helvetica f c t o i ~  sec- 
tione 2 e t  3, fig. 113). La pd8enw da CaZpioneZZes e t  de Globotnwzcena s e t  tvLgnaZ4e pur 
des slpnboZe8 ddpountue d 'anbiguitd,. . 

Les ternes e t  Zsurr d i v i r w m  sont r~a&roi.Pr o r n e  dmtcr le  t m t e  (vo i r  a u a i  f i g .  97). 
CoZonnes tdent i f ides  par Z IinitiaZe de t a  ZoodZit4 - V : Viniani ; K : XaqBnies4on ; N : 
Nufpaktos ; KK : Kato-XZitorZa (Drâmos - drapr8e FZament, 1973) ; AK : Ayia K idak i  (d'a- 
~ ~ 6 3 8  I a ~ t ,  1876). 

L'abondance des bdchas carbonatdes intecaZ&ee dam Zee RadioZwites S.S. idiivision 
3b) e s t  marquBe par der t ~ ~ Z 4 3 s  swr Ze s c M  de s i tua t ion  ; te8 8gd.Mnents ar4naads aci- 
ditionn.48 aux CaZoairecl d CaZpioneZZea (divisrion 3c) sont &galement signalés (points en- 
Zea Zocalitécp K e t  PI. 



Soulignons que le faciès des Pélites de Kastéli peut mimer d'assez près celui du "Dé- 
tritique triasique" sous son expression pélito-calcaire. L'ambiguité peut être levée sur 
la base des critères de terrain suivants : 

- le faciès pélito-calcaire du Détritique triasique comporte ordinairement des 
bancs de calcaires à "filaments", des nodules pyriteux, éventuellement de fines passées 
gréseuses, des plaquettes de calcite de type "beeff',qui demeurent inconnus dans les Péli- 
tes de Kastéli ; 

- les Pélites de Kastéli comportent des passées de calcaires graveleux et des 
passées pélitiques rouges inconnues dans le Détritique triasique. 

Les risques de confusion ne se présentent évidemment pas lorsque l'on observe de bon- 
nes coupes -et c'est dans de tels cas qu'ont été établis les critères précédents-, où les 
termes encadrants fournissent d'indiscutables repères. Mais toute anomalie constatée par 
rapport à ces divers critères doit faire l'objet d'un sévère examen, dans la mesure où 
des dishannonies sont fréquemmentlocaliséesdans ces niveaux. 

l A21 RADIOLARITES S.S. DIVISIOIV 3b 

On convient de nomner "Radiolarites" l'ensemble constitué essentiellement de jaspes 
("roches si1 iceuses dont les Radiolaires constituent 1 'élément principal mais dont le ci- 
ment et le remplissage des Radiolaires ne peuvent être d'une origine autre que chimique ..." 
selon Lucas et col 1 ., 1976). Il ne s'ensuit évidemment pas que 1 'ensemble ainsi dénommé 
soit parfaitement homogène, dans le temps comme dans l'espace. 

Une certaine "symétrie" du développement dés faciès semble pourtant apparaître, qui 
peut être ainsi caractérisée : 

- L a  par t i e  infér ieure  est souvent constituée de bancs jaspeux minces (centimé- 
triques) à intercalations pélitiques relativement importantes (centimétriques), dans les- 
quels les niveaux calcaires peuvent être abondants. Un aspect particulier à ce niveau est 
constitué par le faciès "amygdalaire" (voir photographie i n  Dercourt, 1964, pl. XXXVIII) . 
C'est-à-dire que certains bancs présentent de très rapides variations de leur épaisseur : 
réduits à quelques mm en certains points, ils peuvent atteindre plusieurs cm à un dm en 
d'autres ; 1 'accroissement d'épaisseur étant sensiblement symétrique par rapport au plan 
dans lequel sont situées les parties peu épaisses. Vus en surface, ces bancs montrent que 
les boursouflures sont sensiblement circulaires. 11 arrive que la partie mince du banc 
soit si peu importante que les parties épaisses se dégagent de la roche, constituant des 
nodules de forme lenticulaire à presque sphérique. Les observations de terrain semblent 
assurer que ces parties épaisses sont plus si1 iceuses en leur coeur qu'à leur périphérie 
ou que les parties minces, si bien qu'il pourrait s'agir de figures de tassement, posté- 
rieures à une silicification localisée du sédiment. 

- La partie moyenne de 1 'ensemble est typiquement "holosi 1 iceuse" , c'est-à-dire 
que les bancs -souvent épais, pluridécimétriques- de jaspes n'admettent que peu ou très 
peu d'intercalations calcaires et ne sont séparés que par des joints péli tiques très min- 
ces (mi 1 1  imétriques) . 

- La p m t i e  supérieure n'est pas sans ressembler à la partie inférieure ; les 
bancs sont d'épaisseurs faibles (centimétriques), ordinairement jaspeux, mais parfois cal - 
caires ; les joints pélitiques sont ordinairement d'ordre centimétrique. On n'y a cepen- 
dant observé qu'exceptionnel lement .le facies "amygdalaire". 

1 Variations de faciès 

Les trois subdivisions précédemment distinguées semblent pouvoir être discernées en 
maintes local ités et peuvent représenter une succession "idéale" qui est cependant loin 
d'être partout materialisée. Des variations s'observent, non seulement dans 1 'épaisseur re- 
lative de chaque subdivision -ce qui est vraisemblablement peu significatif en raison du 
caractère peu tranché des 1 imites qui peuvent être fixées- mais aussi dans son faciès. Sou- 
lignons les principales variations en comnentaire des figures 104 et 105. 



- La suf iv is ion infkrieure ne peut vraiseablablement pas ê t re  caractérisée par 
l a  seule présence du facies "amygdalaire", qu i  peut ex is te r  en divers niveaux (colonne KL, 
f i g .  104 ; K e t  KK, f i g .  105, par exemple) ; l a  colonne Ki., f i gu re  104, montre que les  ca l -  
caires peuvent y ê t r e  dominants. 

I - La suMivision médiane n 'es t  pas par tout  exprimée e t  se trouve singulièrement 
absente en Péloponnèse septentrional (colonne N, KK, AK, f ig .  105). 

- Z;a sukiivision supérieure e s t  sans doute l a  mieux ind iv idual isée e t  discerna- 
b l e  partout, b ien que 1 'abondance des bancs calcaires ne puisse pas const i tuer  un élément 
d '  i d e n t i f i c a t i o n  indiscutable puisque 1 'on se trouve confronté à une d i f f i c u l t é  de 1 im i te  
avec l es  Calcaires a Cal pionel  l e s  supe~posés. 

Dans 1 'ensemble, deux grandes tendances se manifestent, dont les  e f f e t s  se compensent 
en pa r t i e  pour ce qu i  concerne l a  puissance de l a  d i v i s i on  : 

- les  faciès s i l i ceux  semblent s 'acc ro î t re  en puissance depuis l a  bordure occi- 
dentale des aff leurenents vers les  régions plus or ienta les ; ce t t e  tendance n 'es t  cependant 
pas générale puisque Mpodozis (1977) e t  Lybéris (1978) s'accordent pour a t t r i bue r  au plus 
une cinquantaine de m de puissance à l'ensemble des Radiolar i tes S.S. de l a  par t ie  orien- 
t a l e  de l a  f e u i l l e  Agrafa (colonne A e t  P, f i g .  104) où pourtant i l s  reconnaissent 3 sub- 
d iv is ions correspondant sensiblement à ce l les  qu i  viennerrt d l? t re  présentées ; - des brèches carbonatées sont abondantes à l a  bordure occidentale des af f leure- 
ments (colonne Ba, f i g .  104 ; colonne AK, f i g .  105), masquant par fo is  presque entièrement 
l es  faciès s i l iceux.  

L'exception à 1 a premiere tendance para î t  peu explicable dans 1 ' é t a t  des connaissan- 
ces e t  i n t e r d i t  qu'on tente d'élaborer une théor ie  simple sur l a  conformation du bassin 
au moment du dépôt des Radiolarites. La seconde tendance méri te une analyse plus précise. 

Réparti tio! des faciès bréchiques associes aux Radiolar i tes s .S. 

Aubouin (1959), puis De rcwr t  (1964) ont montré l a  présence d'importantes in te rca l  a- 
t-ions bréchiques dans l es  Radiolar i  tes des affleurements les  plus occidentaux de leurs  sec- 
teurs d'études respect i fs,  c'est-à-dire dans l e  Tsounerka e t  l ' U n i t é  de 1'Aschimos au N e t  
dans 1'01onos au S où d l a  l im i te ,  l e s  facies jaspeux sont a peine representés. On exarnine- 
r a  l a  r é p a r t i t i o n  de ces passées bréchiques : 

al Dans la r&.ton de Karpdndssion-Fmngista 

Les passées bréchiques sont i c i  f o r t  discrètes. C'est à peine s i  l ' o n  peut c i t e r  plu- 
sieurs (4 ou 5)  bancs bréchiques in terca lés dans l es  Radiolar i tes S.S. des éca i l l es  f ron- 
tales, dans l a  région d8Ayios Vlassios ( f lanc  SW du Kolctoupas, rectangle C 3, f i g .  88). 
Encore ne s 'ag i  t-il , pour l e s  niveaux echant i l  lonnés, que d'oospari tes e t  d'oomicri tes à 
rares c l  astes carbonatés (calcaires à pel le to ides r e c r i s t a l  1 isés) , debri s dlEchinodermes, 
de Madrgpores , d'Algues Udotéacées (abondance loca le  de Trochol i nes dans 1 a pa r t i e  in fé -  
r ieu re  de facies "amygdalaire") bien classés (Gléments de t a i l l e  in fé r ieure  à 2 mn) ,  rap- 
pelant précisément l e s  calcaires graveleux des d iv is ions 2c e t  3a. Leur caractér is t ique 
es t  d 'e t re  envahis par des rhanboi3dres de dolomite, à ce po in t  abondants par fo is  q u ' i l s  
empechent de reconnaftre l a  nature o r ig ina le  de l a  roche ; i l s  ne sont pas s l l  i c i f i é s .  

Pour Gtre peu nombreuses e t  peu importantes, ces passées calcaires ind iv idua l i sen t  
cependant l es  un i  tés f rontales,  e t  ne sont p lus observables habi tue1 lement dans 1 'ensemble 
du secteur. On c i t e ra  comne une exception 1 'affleurement de Vivizmi (colonne V, f i g .  105), 
où l a  pa r t i e  terminale des Radiolar i tes S.S. renferme quelques bancs décimétriques, peu ou 
pas s i 1  i c i f  iés, de calcaires microbréchiques dont les  éléments anguleux, de t a i  1 l e  in fé -  
r ieu re  a 1 mm, sont constitués de débris de m ic r i t es  ou de foss i les  parmi lesquels on dis-  
t ingue de rares TroohoZi?~ e t  P. s t d a t a  ; des Radiolaires peuvent se trouver associés à 
ce faciès. 



b)  Dans Ze Pinde méridional  

Les observations de Aubouin (1959) ont é t é  largement confirmées par Caron (1975). La 
coupe de Bathypedon (colonne Ba, f i g .  104) const i tue un bon exemple d 'un type d 'a f f leure-  
ment " f ron ta l "  extrême : les brèches, représentant plus de l a  mo i t i é  de l a  puissance de l a  
d iv i s ion ,  en bancs de 20 cm à 5 m d'épaisseur, sont constituées d'éléments généralement 
bien t r i és ,  légèrement émoussi5s e t  pa r fo is  granoclassés (un chenal métrique observé) parmi 
lesquels ont été dist inguees des oospari tes ou in t raspar i tes  à débris d'organismes, des m i  - 
crobrèches à éléments de bio- e t  d'oosparites e t  débris divers de faciès réc i faux ; une 
f a i b l e  dolomit isat ion secondaire es t  fréquente dans ces faciès, où P. s t s a t a  a é té  cons- 
tamnent reconnue. Les brèches perdent rapidement leu r  importance vers 1'E e t  Caron ne note 
p lus dans 1 'Uni t é  du Karkardi t sa  -immédiatement o r ien ta le  par rapport  à 1 a précédente- que 
quelques 1 i t s  de ca l  caréni tes  ou microbrèches , fréquemnent dolomi t isées . 

Il n'ex is te  pas de passées bréchiques à 1 'E des affleurements de ces régions (colonnes 
KL e t  S, f i g .  104). 

C) Dans l a  région d ' A g r a f a  

Ni Mpodozis (1977), n i  Lybéris (1978) n 'on t  f a i t  é t a t  de 1 'existence de notables pas- 
sées bréchi ques dans ce t te  région. 

d )  Dans Ze Pinde drEtoZie 

On dispose de peu d' informations dé ta i l l ées  sur l es  Radiolar i tes S.S. de ce t te  région. 
E l les  apparaissent f o r t  peu r iches en in te rca la t ions  ca lca i res au travers des descr ipt ions 
de Celet (1962), ce qu i  pa ra l t  t o u t  à f a i t  cohérent avec 1 'absence de toute passée bréchi- 
que dans l a  coupe de Nafpaktos (colonne N, f i g .  105) pourtant s i tuée à 1 'extrême f r o n t  de 
1 a nappe. 

Celet (1962), pu is  Ardaens (1978) ont montré qu'une sédimentation s i  1 iceuse -jaspes a 
Radiolaires en pa r t i e -  développée au cours du Dogger-Malm p.p. dans les  affleurements du 
Vardoussia se t r ouva i t  additionnée de brèches carbonatées. 

A 1 'extrême f r o n t  de l a  nappe, au S de 1 'Olonos, I z a r t  (1976) a i d e n t i f i é  une sér ie  
entièrement dolomit ique (dolospar i  tes blanches), d 'environ 200 m de puissance, comprise 
ent re  l e  Tr ias supérieur daté (calcaires à " f i laments")  e t  des niveaux bréchiques d'âge 
crétacé i n f é r i eu r  (colonne B, f ig .  101) qui  p a r a l t  représenter une va r i a t i on  l a t é r a l e  ex- 
trême des Radiolar i  tes  S.S. (augmentées de l a  p a r t i e  supérieure des Calcaires de Drimos e t  
des Calcaires à Calpionelles, au moins). Peu à l ' E ,  l a  coupe dlAyia K i r i a k i  (colonne AK, 
f i g .  105) montre 1 'abondance des niveaux bréchiques, masquant presque entièrement l es  fam 
c iès jaspeux. 

Vers l 'E ,  les  brèches disparaissent totalement. 

Au t o t a l ,  1 a not ion de granoclassement 1 a té ra l  -e t  d i spar i t i on -  des brèches carbona- 
tées d'W en E dans l e  bassin pindique, clairement exprimée par Aubouin (1959) es t  t o u t  2 
f a i t  confirmée par 1 'ensemble des observations. L ' a l  irnentation occidentale a i ns i  a t tes tge 
ne d o i t  pas f a i r e  négl iger  l e s  poss ib i l i t é s  d 'a l imentat ion o r ien ta le  d'une p a r t i e  du bas- 
sin, indiscernable dans les  affleurements str ictement pindiques, clairement indiquée par 
1 es brèches observées dans 1 es séries vardoussi ennes . 

I A3) CALCAIRES A CALPIONELLES. DIVISION 3c 

Ce vocable a beaucoup tardé à apparal t re dans l a  nomenclature des sédiments du Pinde- 
Olonos, bien que l e s  auteurs ayant t r a v a i l l é  en Grece cont inentale a ien t  reconnu l ' ex is ten-  
ce d'une passée r i c h e  en ca lca i res immédiatement sous-jacente aux Marnes rouges à Radio- 
l a i r e s  (niveau "2c" de Aubouin, 1959 ; niveau " J r  3-C" de Celet, 1962). Les raisons de 
ce t te  ta rd ive  appar i t ion sont t rès  compréhensibles ; l e s  bancs renfermant les  Calpionelles 



sont peu nombreux, les  foss i les  restant  ordinairement t rès  épars e t  compris dans des fa- 
ciès souvent d é t r i  t iques qu i  l es  rendent suspects de remaniements. C'est ,a insi  qu' i 1 me 
fa1 l u t  attendre plusieurs années e t  l a  découverte d'une coupe exceptionnel 1 e (Fleury, 1974), 
où l a  succession de d ivers  horizons étagés du Tithonique superieur au Berr iasien supérieur 
rendai t  peu vraisemblable l a  p o s s i b i l i t é  de remaniements, pour rendre compte de 1 'existence 
de ce t  important repère qui, par l a  ressemblance de ses fac iès avec ceux de l a  base des 
Calcaires en plaquettes, aura i t  pu ne signaler qu'un t r a i t  tectonique. Son existence géné- 
ra l i sée  a été largement confirmée en Grèce continentale au cours de ces dernières annees. 
J1a i  pu par l a  su i t e  (Fleury, 1975) montrer que l e  faciès finement dé t r i t i que  des bancs 
calcaires de l a  p lupar t  des affleurements cons t i t ua i t  l a  t race d iscrète d'apports arénacés 
plus franchement exprimés en d'autres l i eux .  I c i  encore, j e  m'étais imposé 1 a réserve pen- 
dant plusieurs années en raison de l a  médiocre qua1 i t é  des deux affleurements qui m'étaient 
connus e t  pour l a  même raison que précédemment, c 'est-à-dire que l ' assoc ia t ion  de passées 
dé t r i t i ques  à un faciès carbonaté peu d i f f é r e n t  de ce lu i  de l a  base des Calcaires en p la-  
quettes pouvait correspondre à une passée assimi 1 able au "Premier Flysch" c l  assique (c 'est -  
à-dire franchement crétacé), déplacée de son contexte par des e f f e t s  tectoniques. Les t r a -  
vaux d'élargissement de l a  route de Karpéni'ssion devaient me permettre de présenter avec 
assurance ce t te  information, qui  f u t  par l a  su i t e  confirmée a i l l eu rs .  

Le faciès habi tue1 es t  caractér isé par l a  prédominance de calcaires roses ou rouges 
en bancs peu épais (5-20 cm) sur l es  jaspes rouges e t  des pé l i t es  également rouges ; des 
microbrèches calcaires, par fo is  s i l i c i f i é e s ,  peuvent par t i c iper  à cet te  alternance. Les 
calcaires sont ordinairement des mic r i tes  typiques, par fo is  presque azolques , par fo is  ri- 
ches en Radiolaires ( l es  Cal pionel les  sont a lors  absentes). Ces m i  c r i  tes sont souvent f i ne -  
ment 1 i tées, l e  1 i tage étant sou1 igné par des passées plus r iches en Radiolaires ou - re la-  
tivement- en Cal pionelles, ou des passées de pelspar i tes.  Certaines de ces micr i tes  (à  l a  
base surtout, mais par fo is  au sommet du terme) renferment de f ines par t i cu les  dé t r i t i ques  
(quartz e t  divers débris phyl li teux). Ces f ines par t icu les dé t r i t i ques  représentent l e  té- 
moin l a t é r a l  ténu de passées arénacées bien ind iv idual  isées dans l e s  affleurements or ien-  
taux. 

La prédominance des calcaires qu i  caractér ise cet te  d i v i s i on  .ne permet évidement pas 
de considerer que l es  l im i t es  qu'on peut l u i  f i x e r  soient autre chose que des coupures 
a rb i t ra i res ,  certainement non synchrones ent re  divers 1 ieux, même peu éloignGs. Les i ncer- 
t i tudes de corré la t ions qu i  en résu l ten t  comme, dans l e  dé ta i l ,  l e s  d i f f i c u l t é s  de datat ion 
n'enlèvent cependant pas toute valeur aux considérations sur l a  s i g n i f i c a t i o n  de l a  puis- 
sance de l a  d iv is ion,  dans 1 'optique où l e  faciès ca lca i re  rendra i t  compte d'une f luc tua-  
t i o n  r e l a t i v e  de l a  profondeur du bassin par à l a  profondeur de l a  CCD. 

Réparti t i o n  des faciès 

a) Dam la rdgion de Karp&nZssion-fimigista 

Le faciès où dominent les  calcaires (m ic r i  tes  mudstone e t  b iomicr i  tes  à Radio1 a i res )  
in terca lés de pé l i t es  e t  de jaspes occupe l a  mo i t ié  occidentale des affleurements de l a  ré- 
gion, Je n ' y  a i  observé n i  calcaires bréchiques, n i  passées arénacées, n i  meme en quelques 
affleurements échanti 1 lonnés, de f ines par t icu les d é t r i  t iques associées aux m ic r i  tes. Ces 
par t icu les n 'ont  pas é te  observées à 1 ' W  de l a  région dlAgalianos (rectangle G 7, f i g .  88) = 

Les passées gréseuses franchement exprimées n 'ont  é té  observées qu'en t r o i s  l oca l i t és ,  
proches de l a  l i m i t e  des f e u i l l e s  Karpénission e t  Frangista, e t  seulement au N de Karpénis- 
sion. 

- La coupe de Karpénission (rectangle K 15, f i g .  88) montre une quinzaine de m 
de grès peu cohérents caractérisés par 1 'abondance de débr is verts (roches éruptives d i  ver- 
ses, mais aussi débris de jaspes, débris carbonatés à ciment de spar i  te) ,  in terca lés dans 
l es  Calcaires b Calpionel les, d'un facies habi tuel ,  au moins dans l eu r  p a r t i e  supérieure 
(15-20 m) ; l a  p a r t i e  in fé r ieure  es t  pa r t i cu l  ièrement r i che  en pél i t e s  e t  - f a i t  exception- 
nel- en bancs calcaires bréchiques (dont l 'un,  à l 'extrême base de l a  d iv is ion,  épais d'un 
m, de t e i n te  rouge, es t  const i tué d'éléments anguleux ver ts  -débris de diverses roches car- 
bonatées- de d i  mensi ons centimétriques) . 



- Un aff leurement de même type  es t  observable au f l a n c  S du r a v i n  de Sténoma 
(rectangle N 14, f i g .  88), dans une p o s i t i o n  s t r u c t u r a l e  (coeur sync l i na l  'au s e i n  de l a r -  
ges aff leurements de Rad io la r i  tes  S. S.) q u i  rend 1 ' i n t e r p r é t a t i o n  de détai.1 peu s9re. Les 
passées arénacées y sont peu puissantes (3 ou 4 m d'épaisseur cumulée) e t  i n te rca lées  de 
2 bancs ca lca i res  ayant l i v r é  C. alpina e t  5. carpathica (déterminées par  J. Azéma). Les 
p é l i t e s  de t e i n t e  rouge à l i e -de -v in  sont  re lat ivement abondantes de p a r t  e t  d 'au t re  de l a  
passée gréseuse e t  renferment des c a l c a i r e s  à Radio1 a i r e s  e t  des bancs microbréchiques (dé- 
b r i s  carbonatés e t  1 i a n t  spa r i  t ique). Un aff leurement comparable, t o u t  aussi complexe dans 
l e  d é t a i l  de l a  s t r u c t u r e  ( a f f e c t é  de p l i s  i soc l i naux  e t  directement recouvert  p a r  l e  Dé- 
t r i t i q u e  t r i a s i q u e  d'une é c a i l l e  superposée) appara î t  au f l a n c  N du même r a v i n  ( f i g .  138, 
l o c a l i t é  3c) : l e s  sédiments arénacés y on t  à peu près l a  même importance (3 ou 4 m au to -  
t a l )  e t  sont encore i n t e r c a l é s  de bancs ca l ca i res  à Calpionel les (observées mais jugées 
indéterminables pa r  J. Azéma) ; des ca l ca i res  microbréchiques e t  des pé l  i tes rouges enca- 
drent  encore l e s  passées gréseuses. 

Je n ' a i  pas observé ces passées arénac6es - n i  l e s  brèches ca l ca i res  q u i  l e u r  semblent 
1 iées- au S du p a r a l l è l e  de Karpénission, ou encore à 1 'E des af f leurements c i t é s .  Mais il 
e s t  v r a i  que dans ce dern ier  cas, l e s  af f leurements du massi f  du T i m f r i s t o s  (Simbéthériacof 
ne se p rê ten t  pas à des observations précises en ra ison de l a  d i f f i c u l t é  de l e u r  accès e t  
des complicat ions s t ruc tu ra les  de d é t a i l  qu i  a f f e c t e n t  1 'ensemble du terme 3. 

b)  Dans l e  Pinde mDridionaZ 

A 1 'extrême N des affleurements, dans l e s  é c a i l l e s  f ron ta les ,  Caron (1975) a i d e n t i -  
f i é  l e s  Calcaires à Calpionel les,  dont 1 'épaisseur importante ( jusqu 'à  55 m) peut  ê t r e  en 
p a r t i e  a t t r i b u é e  aux microbrCiches carbonatées q u i  s ' y  i n t e r c a l e n t  ("grossièrement de même 
fac iès  que dans l a  format ion des Rad io lar i tes" ) .  Les observations de c e t  auteur montrent 
une rap ide d i s p a r i t i o n  de ces brèches vers I 'E ,  où l a  d i v i s i o n  présente des épaisseurs de 
20 à 30 m. 

N i  Lecanu, 1976 (colonne KL, f i g .  104), n i  Jaeger (1979) ne s igna len t  de f a c i è s  bré- 
chiques e t  de passées arénacées dans l e s  Calcaires à Calpionel les,  'à c e t t e  même l a t i t u d e ,  
dans l a  p a r t i e  o r i e n t a l e  des af f leurements pindiques, ce que confirme l a  coupe de Stourna- 
r a i k a  (colonne 3, f i g .  104). 

cl Dans Za région d'Agrafa 

Mpodozis (1977) a noté 1 'ex istence de ca lcarén i tes  à éléments carbonatés e t  arénacés 
dans l a  p a r t i e  basale de l a  d i v i s ion ,  l i m i t é e s  aux aff leurements l e s  p lus  or ien taux ("zone 
des p l i s  or ientaux")  ; l e s  af f leurements s i tués  p l u s  à 1'W sont totalement dépourvus de 
passées arénacées e t  de moins en moins r iches en brèches ca lca i res ,  absentes au f r o n t  de 
l a  nappe. 

Lybér is  (1978) d é c r i t  des passées gréseuses dans l a  "zone des p l i s  or ientaux",  ne 
note p lus  que de " rares  p e t i t s  c r i s t a u x  de quar tz  noyés dans l e s  m i c r i t e s "  dans l a  "zone 
des é c a i l  l e s  moyennes" e t  ne connaît que des m i c r i  tes  dans l e s  é c a i l l e s  f rontales.  

Dans Ze Pinde drEtoZie 

La coupe de Nafpaktos (colonne N, f i g .  105), seul document accessib le pour 1 ' i ns tan t ,  
ne montre aucune t r a c e  de passée arénacée e t  ne l i v r e  que de ra res  passées microbréchiques. 
Une rap ide reconnaissance en quelques af f leurements du bord du g o l f e  de Cor inthe ne m'a 
pas non p lus  montré de passées gréseuses n i  de brèches carbonatées importantes dans l e s  
Calcaires à Calpionel les (?)  que j ' a i  c r u  d iscerner  pa r  l e u r  s i t u a t i o n  dans l a  sér ie.  

Dans l e  Vardoussia, Ardaens (1978) a noté, vers l a  f i n  du Jurassique, l a  d i s p a r i t i o n  
de l a  sédimentation s i l i c e u s e  au p r o f i t  de ca l ca i res  p l u s  né r i t i ques  à E l  1 i psac t i n ies .  

Le Pél oponnèse septent r iona l  représente pour 1 ' i n s t a n t  encore une inconnue, dans 1 a 
mesure où l e s  Calcaires à Ca lp ione l les  (?) que 1 'on peut  p a r f o i s  soupçonner en l a  présence 



de quelques bancs de ca lca i res rouges s i tués sous les  Marnes rouges à Radiolaires n 'on t  
toujours pas l i v r é  l es  f oss i l es  espérés. 

Il ne semble pas que des passées gréseuses puissent ex is te r  en ces régions e t  l ' o n  ne 
peut que conjecturer sur 1 'appartenance de certaines brèches calcaires e t  dolomies du f r o n t  
de l a  nappe à une période correspondant à ce1 l e  qui  v i t  l e  dépôt de ce t t e  d iv is ion.  

f) En P&Zoponndse md&onaZ 

Bassoullet e t  c o l l .  (1980) signalent, au f ront  de l a  nappe, dans l a  p resqu ' î l e  de Ko- 
r on i  , une mince passée ca lca i re  renfermant des Cal pionel  les, d 'autant p l  us remarquable 
dans l a  région que, aux alentours, l es  Radio lar i tes  se déposent continuement jusqu'au Cré- 
tacé supérieur daté. 

En concZusion, les  Calcaires à Cal p ionel  les, témoignant d'apports carbonatés d ' o r i g i -  
ne occidentale comparables à ceux qui  fu ren t  décelés dans l a  d i v i s i on  précédente, accueil  - 
l e n t  en outre des débris carbonatés e t  arénacés 1 imités a l a  p a r t i e  o r ien ta le  des affleure- 
ments de Grece cont inentale moyenne. La l oca l i sa t i on  de ces venues nous conduira a envisa- 
ger une o r ig ine  in terne e t  une l i a i s o n  avec l es  f lyschs de même bge connus au d r o i t  du 
secteur envahi (Flysch Béotien). 

A4) W N E S  ROUGES A RADIOLAIRES. DIVISION 3d 

La dénomination de ce t te  d i v i s i on  e s t  due à b b o u i n  (1959) qu i  ca rac té r i sa i t  a i n s i  
1 'apparence l a  p lus habi tuel  l e  de 1 'ensemble p é l i  t i que  immédiatement sous-jacent aux Cal - 
caires en plaquettes e t  marquait sa défiance par rapport  à 1 'expression "Orbi t o l  i nen Hori-  
zont des Cenomans" de Renz, à l a  f o i s  peu évocatrice du faciès e t  fallacieusement précise. 

Le vocablet "Premier Flysch du Pinde" é t a i t  associé au précédent dans l e  t i t r e  du cha- 
p i t r e  consacré par Aubouin à l 'é tude de ce t  ensemble. Cette association, t ou t  à f a i t  jus- 
t i f i é e  dans l e  cadre de l a  région a lors  étudiée, se révè le  pourtant peu commode a 1 'échel- 
1 e de 1 'ensemble des affleurements maintenant connus, a lo rs  que 1 'on peut tenter  d 'é tab l  ir 
une nomenclature générale un i f iée.  C'est en e f f e t  l e  fac iès des Marnes rouges à Radiolai-  
res qu i  représente l e  po in t  commun à tous l es  affleurements, a lo rs  que l e s  sédiments aré- 
nacés ne const i tuent  que des addi t ions locales, pa r fo is  importantes e t  susceptibles, à l a  
l im i t e ,  de masquer presque entièrement l e  faciès "habituel", mais dont l e  caractère l e n t i -  
cu l  a i r e  ressor t  de nombreuses observations. 

Je nomnerai donc Marnes rouges a Radiolaires, l a  d i v i s i on  r i che  en pé l i tes ,  s i t uée  
ent re  les  Calcaires à Calpionelles e t  l e s  Calcaires en plaquettes, que l le  que s o i t  1 'expres- 
s ion loca le  du faciès.  Sans pour autant négl iger d ' u t i l i s e r  l e  vocable "Premier Flysch", 

(auquel on pou r ra i t  pré férer  l es  termes "formation flyschoVde crétacée", ou " f lysch mésocré- 
tacé" employés par Celet, 1962, p. 271 e t  276, mais t rop  classique pour qu'on 1 'abandonne), 
pour caractér iser un faciès p a r t i c u l i e r ,  t r ès  remarquable e t  l ou rd  de s ign i f i ca t ion ,  mais 
t rop  souvent v i r t u e l  (c 'est-à-dire non exprime localement) pour qu'on l u i  accorde une i m -  
portance prépondérante dans l a  nomenclature systématique proposée. 

Le fac iès typique de l a  d iv is ion,  b ien représenté en de nombreux l i eux ,  es t  f o r t  aisé . 
8 caractér iser  : i 1 s ' a g i t  de p é l i  tes rouges -parfois orangées- qu i  peuvent a t te ind re  une 
à quelques dizaines de m de puissance. Quelques bancs calcaires (micr i  tes  a Radiolaires, 
ou éventuel lement microbrèches calcaires) e t  jaspeux s ' y  in te rca len t  ordinairement , sans 
compter les  passées arenacées. L'absence d 'aut re  c r i  t e r e  de t e r r a i n  que 1 a prépondérance 
des p é l i t e s  n ' e s t  pas sans présenter des d i f f i c u l t é s  de l i m i t e s  ; il peut a r r i v e r  que l es  
bancs jaspeux soient t r ès  abondants (sur une dizaine de m, au maximum ?) à l a  base de l a  
"d iv i s ion  (ou au somnet des Calcaires a Calpionelles ?) w qu'à 1 'inverse, 1 ' appar i t i on  des 
facies calcaires s o i t  extrhement progressive a l a  p a r t i e  superieure de l a  d iv is ion,  ren- 
dant t r ès  a r b i t r a i r e  toute  décision. f l  s 'ensu i t  qu'à 1 'heure ac tue l le  e t  jusqu'à ce qu'on 
a i t  pu mettre en évidence d'éventuels repères précis, l e s  var ia t ions de puissance de l a  to-  
t a l i t é  de l a  d iv i s ion ,  à moins qu 'e l les  n'apparaissent systématiques, sont démunies de s i -  
gn i f i ca t ion .  





Je dois à H. Chamley 1 'analyse minéralogique e t  1 ' i n te rp ré ta t ion  des a rg i les  de 2 
échanti l lons provenant de l a  région de Sténoma. La smectite s ' y  trouve dominante (50 e t  
55 %) , accompagnée d ' i  11 i t e  (30 e t  35 %), d'une f a i b l e  proport ion de ka01 i n i t e  (moins de 
10 % e t  traces), d ' i n t e r s t r a t i f i é  10-14 ( t races e t  10 %), d ' i n t e r s t r a t i f i é  14-14 (10 % e t  
traces) e t  de traces de ch lor i te .  La smectite (" inhabi tuel le,  gonf le a 16 A, bien c r i s t a l -  
1 isée, ne va pas a 17-18 A") t r a d u i r a i t  une influence diagénétique marquée ou un t rés  l é -  
ger métamorphisme ( les  échant i l lons proviennent d'un sommet d 'éca i l l e )  ; 1 ' il 1 i t e ,  l a  kao- 
l i n i t e  e t  l a  c h l o r i t e  sont typiquement détr i t iques. H. Chamley ne v o i t  pas dans ces analy- 
ses d' indices d' inf luence volcanique, n i  d'une genèse en m i l i eu  profond (d'un type évoquant 
1 es "argi  1 es rouges des grands fonds"). 

Ces données ne peuvent ê t r e  qu ' ind icat ives en ra ison du t rès p e t i t  nombre d 'échant i l -  
lons disponibles. E l  l e s  recoupent cependant assez b ien l es  observations de Mpodozis (1977, 
p. 69) qu i  sou1 ignai  t l e  caractère habi tue1 de 1 'associat ion i 11 i te-ch lo r i  te-smecti t e  
(-feldspaths-hémati te )  dans l es  Radiolar i  tes  S. 1. d'Agrafa e t  confirment l a  présence par- 
f o i s  notable de ka01 i n i t e  signalée par Caron (1975). C'est d ' a i l l eu rs  l e  cortège qu i  es t  
donné comme caractér is t ique des Radiolar i tes en général par Steinberg e t  col  1. (1977 b )  
( . . . "1 ' i 11 i te, accompagnée ou non de c h l o r i  te, domine. Des quanti tés  variables de smecti - 
tes s ' y  ajoutent avec exceptionnel lement un peu de ka01 i n i  te". ). Comme 1 ' i nd iqua i t  Desprai- 
r i e s  (1977, p. 1011, il ne semble donc pas se présenter de di f férence marquée entre l e  cor- 
tège argi leux des Radiolar i tes S.S. (ou au moins de l e u r  pa r t i e  supérieure, précédant i m -  
médiatement l es  Calcaires à Calpionelles) e t  ce lu i  des Marnes rouges à Radiolaires. 

On signalera enfin l'extrême difficulté qui peut se présenter à distinguer cette di- 
vision des Pélites de Kastéli dans un contexte structuralement compliqué (c'est-à-dire d'un 
type qui doit systématiquement être soupçonné lorsqu'on ne dispose pas d'une succession 
"normale" et bien visible des termes encadrants). Les critères suivant peuvent être utili- 
sés : 

- les calcaires graveleuxwolitiques n'apparaissent que dans les Pélites de Kas- 
téli, en principe démunies de brèches carbonatées (à d'éventuelles exceptions en des af- 
f leurements proches du front de la nappe) ; - les grès -ou calcaires grésewc- ne sont connus que dans les Marnes rouges à 
Radiolaires ; 

- des données locales peuvent être utilisées ; en certaines régions les Pélites 
de Kastéli sont en grande majorité constituées de pélites vertes et ne renferment pas de 
jaspes (sauf à leur extrême sommet) ; en d'autres, des passées pélitiques rouge très vif, 
orangées, jaune vif, caractérisent les Marnes rouges à Radiolaires. 

Répar t i t ion des facies 

La question essent ie l le  qui  se pose i c i  est  c e l l e  de l a  r é p a r t i t i o n  spat ia le  des pas- 
sées gréseuses const i tuant l e  "Premier Flysch" e t  dans une moindre mesure, c e l l e  des brè- 
ches carbonatées, étant entendu que 1 'on admet que l e s  pé l i t es  rouges représentent l a  sé- 
dimentation "normale", l a  "sér ie fondamentale", pa r f o i s  masquée par l es  facies "addi t ion- 
nés". 

On procédera à 1 'examen des documents selon l e  p lan habi tue1 , en référence aux f igures 
106 e t  107, où pourtant l e s  affleurements sont numérotés du N au S pour f a c i l  i t e r  l e  repé- 
rage. On a exceptionnel 1 m e n t  ajouté, f i gu re  107, des informations précises disponibles en 
Pél oponnése sud-occi dental. 

Fig. 106. - Esquisse de Za rdpartit ion des f w 2 s  des Marnes rouges à Radiolaires (d i v i -  
sion 3d) en Grèce continentale. Le fond e s t  celui de la  figure 84 .  

Les nwndros portds en caractdres gras ident i f ient  l e s  ZocaZités s.ignaZées e t  c m e n t d e s  
dans le  texte ; l e s  chiffres  pZus pe t i t s  indiquent, Ze cas échéant, Za puissance des sddi- 
ments arénacés. Des triangles figurent les  brèches carbonatées, des t iretés horizontaux s i -  
glanent l e s  faciès de pé l i t e s  rouges ddpoumues de sddiments additionnés, des points reprd- 
sentent l e s  sédiments ardnacés. 



a) Dans Za région de Karpdnission-Frangista 

Mis à pa r t  une r e l a t i v e  abondance des passées gréseuses près de Vin ian i  (colonne V, 
f i g .  105 - affleurement 23, f i g .  106) où 1 'on en observe quelques m de puissance cumulée, 
1 'ensemble des affleurements de l a  région es t  caractér isé par 1 'absence -ou 1 'extrême d is -  
c ré t ion-  (toujours moins d ' l  m de puissance cumulée) des sédiments arénacés. Les brèches 
carbonatées sont également t r ès  exceptionnel l e s  s i  ce n ' es t  aux extrémités occidentales e t  
or ienta les des affleurements. Les descr ipt ions suivantes correspondent aux po in ts  23 à 25 
de l a  f i gu re  106. 

- Vers l ' W .  

Le seul affleurement r i che  en breches carbonatées que j e  connaisse e s t  s i tué  près du 
f r o n t  de l a  nappe (mais au s m e t  de l a  deuxième bande de Radiolar i tes s.1. à p a r t i r  de ce 
f ron t ) ,  au S de Petroto-Khouni ( rectangle E 3, f i g .  88 ; l o c a l i t é  24, f i g .  106). Il s ' a g i t  
de plusieurs dizaines de m d'épais bancs (plusieurs m) renfermant, dans un 1 i a n t  m i c r i  t i que  
r i che  en Radiolaires, des débr is anguleux de t a i l l e  a t te ignant  2 à 3 cm, constitués de ca l -  
ca i  res d 'o r ig ine  né r i  t i que  (pe lmicr i tes  ou m i c r i  tes à faune benthonique : Ataxophragmii- 
dés ?) , de jaspes à Radiolaires, de débris s i l i c i f i é s  ; un débr is de lave a été i d e n t i f i é  
en 1 'absence de t ou t  c las te  quartzeux. Aucun fossi 1 e ne permet de préc iser  1 'âge de cet  en- 
semble, apparemment i n t e r s t r a t i f i é  à l a  base des Marnes rouges à Radio1 aires.  

Cet affleurement demeure t o u t  à f a i t  exceptionnel ; même l a  bande de Radio lar i tes  S. 1. 
p lus  proche du f r o n t  de l a  nappe mais en un 1 i eu  peu éloigné du précédent, n'a 1 i v ré ,  i m -  
médiatement à 1 'Y du s m e t  Koutaipas (1 795 m) , Yue quelques minces in te rca la t ions  bréchi- 
ques (3 ou 4 m d'épaisseur cumulée) constituées d cléments d 'o r ig ine  nér i t ique,  datées de 
1 'A lb ien au Turonien-Sénonien i n f é r i e u r  ; on donnera plus de dé ta i l s  sur ce t  affleurement 
au moment d'examiner l ' âge  de l a  d i v i s i on  (p. 324). Les brèches sont absentes des autres 
affleurements de 1 a f eu i  1 l e  Frangista. 

- Vers 1'E. 

11 fau t  a t te indre l e  bord occidental de l a  f e u i l l e  Karpénission pour retrouver quel- 
ques brèches discrètes ; un p e t i t  a n t i c l i n a l  de Radio lar i tes  (rectangle J 16, f ig .  88) mon- 
t r e  2 bancs décimétriques, noyés dans les  Marnes rouges à Radiolaires, constitués d 'é lé- 
ments mi l l imétr iques de quartz, débris de roches éruptives, débris de Rudistes e t  d 'o rb i -  
t o l  i nes . 

C'est à l ' ex t rémi té  o r ien ta le  des affleurements, dans l ' u l t i m e  é c a i l l e  (rectangle 
L 22, f i g .  88 ; l o c a l i t é  25, f i g .  106 - é c a i l l e  de Koumbi, f i g .  135, sur l e  f l anc  N) que 
les  brèches prennent l e u r  p lus grand développement. Il s ' a g i t  d'un aff leurement d'au moins 
50 m de puissance (base non observée) où les  bancs bréchiques, in terca lés de pél i tes e t  de 
calcaires rouges, représentent environ 40 m d'épaisseur cumulée. Ces breches sont essen- 
t i e l  lement constituées d '61 éments carbonates t r ès  divers (débris de Rudistes dominants, 
débris d ' o rb i  t o l  in idés,  débris de m i c r i  tes  à Pi  thonel les, débris de pe lm ic r i  tes à Dasycla- 
dacées) mais aussi de débris de jaspes à Radiolaires, grands quartz e t  débr is de roches 
érupt ives basiques de mêmes t a i l l e s  que l e s  éléments carbonatés, p r i s  dans un l i a n t  -par- 
f o i s  f o r t  peu abondant- const i tué de c a l c i t e  en p e t i t s  c r i s taux  bien ind iv idua l i sés  ("mi- 
crospar i te") .  Les éléments, anguleux à faiblement émoussés at te ignent souvent des t a i l l e s  
proches du an, mais il en ex i s t e  à l a  base de bancs granoclassés qui  peuvent a t te ind re  l e  
dm. L'âge l e  plus ancien qui  peut é t r e  a t t r i bué  à ce t  ensemble es t  turonien, dans l a  mesu- 
r e  où 1 'on observe en p lus ieurs  niveaux, des débris de GZobotruncana bicarénées e t  t ou t  
près de sa base v i s i b l e  une sect ion indubi table de Gt. heZoetica ; l e  sommet de 1 'ensemble 
bréchique passe aux Calcaires en plaquettes représentés par 5 m de ca lca i res roses en pe- 
t i t s  bancs dans lesquels ~ t .  concavata S. 1. indique un âge coniacien p. p.-santonien. 

bl Dans Ze Pinde rndm&$onat 

- Affleurements 1 à 3 - fZg, 106 (d 'aprds Caron, 1975) 

(1) Unité frontale (Askimos) : ne montre que des microbrèches calcaires et quelques rares 
bancs gréseux ; 



(2) Unité de Kakarditsa : puissant ensemble flyschoïde ; 70 m au S (Tsouma Plastari), 25 m 
vers le N ; 

(3) Unité de Khaliki : ensemble gréseux d'une puissance de 20 m au N ( ~ e ~ a l i  Spanura), 
60 m un peu au S (Khaliki) ; grès absents vers le S (Anthousa) comme l'avait indiqué 
Aubouin (1959, p. 109). 

- AffZeurements 4-5 (d'après Lecartu, 1976) 

(4) Unité de Triggia : 30 m de grès et calcaires gréseux (présence de Gt. coronata au som- 
met), ce qui confirme l'observation de Aubouin (1959, p. 106-107) ; 

(5) Unité de Kakicino-Lithari : IO à 15 m de grès. 

- Aff Zeurements 6-7 (d'aprds Aubacin, 1959) 

(6) Tsoumerka : brèches carbonatées sommitales abondantes, passées de pélites micacées ; 

(7) Unité de Moschophyton : 30-40 m de grès surmontés de brèches carbonatées , 

- AffZeuements 8 d 11 (informations inédites) 

(8)-(9) Prolongement méridional de l'Unité de Triggia : ensemble gréseux d'une puissance 
minimale de 20 m ; 

(10)-(11) Système plissé de Karava : en deux affleurements connus, les grès sont absents 
(10 correspond à la colonne S, fig. 104) ; des brèches calcaires existent au S (11). 

c) Dans la région d'Agrafa 

- AffZeurements 12 d 18 (d'ap~ès Mpodozis, 1977) 
(12) Ecailles frontales : microbrèches, 2 l'exclusion de grès ; , 

(13)-(14) Ecailles moyennes : peu au N d'Agrafa (13) "plus de 50 m de grès quartzifères 
grossiers, reposant presque directement sur les Calcaires 3 Calpionelles" ; près d'A- 
grafa (14) "plus de 20 m de grès verts". Au N comme au S de ces affleurements, les 
Marnes rouges à Radiolaires sont dépourvues de passées gréseuses ; 

(15) Ecaille de Kukuruntzos-Vrangiana : 4 m de grès quartzifères verts ; 

(16)-(17)-(18) Zone des plis orientaux : grès de moins de IO m d'épaisseur en (161, (Pr. 
Ilias) , très peu abondants à inexistants en (17)-(18), (Petralona et Pouli) . 

- AffZeurments 19 d 22 (d'après Lgbdris, 1978) 

(19) Ecailles frontales : minces passées de brèches calcaires (Stylos) ; 

(20)-(21) Ecailles moyennes : absence des passées arénacées, brèches calcaires au S (21) ; 

(22) "Zone des plis orientaux" : rares bancs gréseux (Yeroukos). 

d) Dans Ze Pinde dtEtoZie 

- Affleuremente 26.-27 fd 'up2.B~ Celet, 19621 

(26) Près de Platanos : environ 20 m de grès calcaires verdstres intercalés de lits marno- 
gréseux micacés et de calcaires bréchiques ; 

(27) Unité très interne : environ 100 m de calcaires pélagiques et microbréchiques situ& 
entre Radiolarites et Calcaires en plaquettes. 



.- . 
: .g. 227. - Esquisse de La répartit ion des faciès des Marnes rouges ,! R(tdl- 'ci iras 

(division 3d)  en PéZoponndse. Le fond e s t  celui  de Za f i p r . -  -5. 

Même Zég6:nde que Za figure 106. 



- Affleurement 28 (d'après Arduens, 1978) 

l Les sédiments d'âge berriasien à cénomanien du Vardoussia des faciès calca- 
ro-siliceux enrichis de passées bréchiques carbonatées, pélitiques et qudrtzeuses. 

I - Affleurements 29 d 33 (infornations inéd i tes )  

I (29) Région de Diaselaki : au moins 25 m de grès ; 

I (30) Région de Eleftheriani : Marnes rouges à Radiolaires dépourvues de passées gréseuses 
(3 m de brèches carbonatées) ; 

(31)-(32)-(33) Région de Riganion, front de la nappe à Nafpaktos (colonne N, fig. 105) et 
basse vallée du Mornos : Marnes rouges à Radiolaires dépourvues de sédiments "addi- 
tionnés". 

I - AffZeurement 34 (d'après Beck, 1975) 

I Aucune passée additionnée n'est signalée ici, mais l'état des affleurements ne permet 
pas de certitude. 

- Affleurement 35 (d 'après TsofZias, 1969) 

La partie occidentale des Monts ~anakhaïkon' est caractérisée par la présence de brè- 
ches calcaires et la faible importance des passées gréseuses qui (localement datges du Ri- 
ronien) deviendraient plus notables vers 1 ' E. 

- Affleurements 36 finfonnatwn inddi te)  e t  37 (d'après MeiZZiea, 19711 

(36) Région d'An0 Vlassia et (37) col de Priolithos : Marnes rouges B Radiolôires dépour- 
vues de sédiments "additionnés". 

- Affleurements 38 d 40 (d 'après FZament, 1973) 

l (38) Livardji : prédominance des brèches carbonatées (très rares passées arénacées) a 
grands éléments (jusqu'à 5-6 cm) sur plus de 10 m. Les grès n'ont jrmiais ét6 observés 
plue à 1'W ; 

(39) Région de Drimos-Kato Klitoria (colonne KK, f ig. 105) : plus de 20 m de grPs (et ra- 
res microbrèches calcaires) ; 

(40) Massifs de Sigouni et Filia : 
Les grès n'ont jamais été observés, mais le doute est pennis dans la mesure où il 
n'est pas fait mention des Marnes rouges à Radiolaires. 

I - Affleurements 41 e t  42 (d 'après Iaart ,  1976) 

(41) Au S de llOlonos, à l'extrême front de la nappe, des brèches calcaires B Orbitolinidés, 
alternant avec des jaspes situées entre des dolomies non dat6es et les Calcaires en 
plaquettes,peuvent être attribuées, pour partie, B la division ; 

1 
(42) Ayia Kiriaki (colonne AK, fig. 105) : brèches calcaires, B l'exclusion de passées gré- 

seuses. 

- Affleurement 42b (d'après De Wever, 1975) 

Près de Dhara ; il s'agit du seul affleurement connu dans le domaine de la. Table d'Ar- 
cadie. Les grès, d'une puissance inconnue en raison de complications structurales, sont in- 
tercalés de calcaires ayant livré localement des GZobotruncana de l'intervalle MCs 6t (li- 
mite Santonien-Campanien) . 



- Affleurements 43-44 (d 'après MaiZZot, 1973) 

(43) Au front de la nappe (Lépron) : calcaires microbréchiques et relativement peu- abon- 
dants calcaires gréseux (fréqument granoclassés) ; 

(44) Vers 1'E : une région où toutes les unités présentent d'importants ensembles gréseux, 
pouvant atteindre une centaine de m de puissance (Andritsaina) . 

- AffZeurement 45 (d'après Mansy, 1969) 

Les médiocres affleurements de la région de Kiparissia laissent peu de place aux cer- 
titudes. L'écaille la plus occidentale, comme la plus orientale étudiée, présenteraient 
des passées gréseuses (une dizaine de m, au moins ?), alors que l'écaille intermédiaire 
serait caractérisée par l'absence de grès et l'abondance des passées microbréchiques. 

- Affleurement 46 (d'après Terry, 1969) 

Environs du Mont IthAme : 60 à 100 m de grès. 

Les écailles frontales de la nappe (47) sont démunies de passées arénacées, mais cm- 
portent des brèches carbonatées à éléments calcaires néritiques, parfois du Trias (conglo- 
mérats de Solinari). Signalons que ces lieux sont singularisés dans l'ensemble des affleu- 
rements péloponnésiens par l'existence de Calcaires à Calpionelles et surtout par le déve- 
loppement du faciès holosiliceux des Radiolarites jusqu'à la base des Calcaires en plaquet- 
tes. 

Vers 1'E (48), des passées gréseuses sont observables à la base de certaines klippes 
du domaine de la Table d'Arcadie. 

Au t o ta l ,  l a  réunion de ces données, éparses e t  hétérogènes mais cependant s i gn i f i ca -  
ti'ves dans l a  mesure où e l  l es  correspondent à un grand domaine d'affleurement, montre que 
s i  l es  sédiments carbonatés "additionnés" répondent à une logique déjà décelée au cours 
d'époques antérieures, l a  r é p a r t i t i o n  des sédiments arénacés ne peut ê t r e  rapportée à au- 
cun schéma simple. 

Les breches carbonatées paraissent l i ées  aux marges du bassin : 

- les  brèches des affleurements les  p lus  occidentaux paraissent superposées à 
ce1 1 es qui  s ' é ta ien t  précédemnent additionnées aux Radio1 a r i  t es  S. S., débordant probable- 
ment un peu l a  l i m i t e  o r ien ta le  de ce l les -c i  ( l o ca l i t és  12, 24, 38) ; - les brèches des affleurements les  p lus orientaux ( l o c a l i t é s  25 e t  27) pour- 
r a i en t  t radu i re  une inf luence symétrique, au moins aux abords du Parnasse, indiquée de 
toutes manières par les  fac iès du Vardoussia ( l o c a l i t é  28) ; pourtant ces conclusions ne 
peuvent pas ê t re  t r op  affirmées puisque s ' i l  s ' a g i t  b ien des affleurements les  p lus or ien- 
taux qui  soient connus, une distance considérable (diminuée de f a i t  par l e  chevauchenent 
du Parnasse) les sépare encore de ce Massif. Dans l e  cas de l a  l o c a l i t é  25, 1 'associat ion 
de débris carbonatés à un matér ie l  arénacé e t  é r u p t i f  de même granulométrie n ' es t  pas sans 
suggérer que l e  Parnasse ne s o i t  que par t ie l lement  en cause. 

La r é p a r t i t i o n  des. éléments arénacés es t  complexe : 

- en Grèce continentale, l e  secteur de Karpénission-Frangista, semble séparer 
l es  régions situées au N e t  au S où l e s  passées gréseuses paraissent l im i tées  à de pe t i t es  
plages isolées l e s  unes des autres par  des régions qu i  en sont démunies ; - en Péloponnese du N, l 'aff leurement de Kato K l i t o r i a  p a r a l t  également i s o l é  ; 
vers l e  S, les  accumulations sont p lus  considérables e t  p lus  continues dans 1 'espace comme 
il y p a r a i t  dans l e s  affleurements 43-44 ( l a  l i m i t e  dessinée f i g .  107 n ' es t  que c e l l e  de 
l ' ê tude  de H. Ma i l l o t ) .  



L '  image résu l tante est, pour l a  Grèce cont inentale e t  l e  Péloponnese septentr ional ,  
c e l l e  de "f laques" gréseuses i r régul ièrement disposées dans l e  bassin, 00 en de nombreux 
po in ts  se déposait cont i  nuement 1 a "sé r ie  fondamentale". C'est-à-dire que 1 es grès repré- 
senteraient des dépôts len t i cu la i res ,  à 1 'échel le du bassin comme dans l e  dé ta i l ,  ce que 
semblent confirmer toutes l es  observations, même s i  ce l les  qu i  po r ten t  sur des amincisse- 
ments de d é t a i l  peuvent toujours ê t r e  suspectées de por te r  sur des amincissements tec ton i -  
ques p l u t ô t  que sédimentaires. 

11 s 'ensu i t  que l e  problème de l ' a l imen ta t ion  du bassin ne peut pas ê t r e  résolu par  
l a  simple observation de l a  r é p a r t i t i o n  des dépôts arénacés, qu i  témoignent simplement d'un 
épandage i r r égu l  i e r  d'apports étrangers, sous l e  cont rô le  certainement d'une morphologie 
complexe des fonds, Il faudra donc envisager que l e s  régions r iches en gres représentent 
des dépressions re l a t i ves  où l es  débris arénacés s ' accumulGrent p ré fé ren t ie l  lement. 

I B )  AGE DES RADIOLARITES S. 2. 

L'ensemble des Radio lar i  tes correspond à une période d'environ 100 MA, c 'es t -à-d i re  
sensiblement à l a  mo i t i é  de l a  "durée de v i e "  de l a  zone du Pinde-Olonos. La puissance des 
sédiments n ' e s t  cependant pas également répar t ie  au cours de ce t t e  période e t  il est  u t i l e  
de tenter  de préc iser  1 'âge de chaque d iv is ion.  

~ B I )  AGE DES PELITES DE KASTELI. DIVISION 3a 

Les p é l i t e s  renferment parfois des Radiolaires, dont on ne connaft cependant pas en- 
core de faunes bien conservées (renseignement oval de P. De Wever, d'après 1 'examen d'é- 
chant i l  lons du Péloponnèse septentrional ). 

La p l upa r t  des f oss i l es  observés dans l es  ca lca i res graveleux associés aux p é l i t e s  
(TrochoZinu so., NautiZocuZina sp. , Haurania sp. . . . ) ne permettent que de s i t u e r  vers l e  
m i l i eu  du Jurassique 1 'âge de ce t te  d iv i s ion .  

LucaseZZa gr. cayeuxi (Lucas) (comprise i c i  au sens large admis par Bassoullet, 1973 - 
une sect ion e s t  f igurée p l .  1, 21), presque str ictement l im i t ée  à' 1 'Aalénien selon Bassoul- 
l e t  e t  Fourcade (1979) e s t  l e  me i l l eu r  repère dont on dispose. 

Je n ' a i  jamais certainement observé Protopeneroplis s tr iata Weynschenk, bien que j ' a i  
pa r fo is  pu en soupçonner l a  présence. Ce foss i le  a pourtant é té  s ignalé dès l e  sommet des 
Calcaires de Drimos par Mpodozis (1977) ; on s a i t  q u ' i l  apparaf t ra i t ,  selon Bassoullet e t  
Fourcade, un peu postérieurement à l a  base de 1 'Aalénien. 

Admettant que l e  remaniement des foss i les  n ' es t  pas de règ le  ( l es  L, gr .  cayeusi sont 
certainement roulés, mais c m e  l a  p l upa r t  des foss i les ,  é tant  dépourvus de gangue, peuvent 
ê t r e  considérés comne simplement déplacés), les  Pé l i tes  de Kasté l i  correspondent 8 une pé- 
r iode d'$ge aalénien p.p. ; l a  l i m i t e  in fér ieure pou r ra i t  être,  dans l e  cas général, s o i t  
de peu antérieure, s o i t  de peu postér ieure à l a  base de ce t  étage ; l a  l i m i t e  superieure y 
s e r a i t  encore comprise. Mais une hétérochronie de l a  l i m i t e  faciologique i n f é r i eu re  au moins 
d o i t  ê t r e  suspectée (vo ir  remarque au bas de la p. 302). 

B2)  AGE DES RADIOLARITES S. S. DIVISION 3b 

Ce sont évidemment les  Radiolaires qu i  const i tuent  1 'essent ie l  du peuplement de ce t t e  
d i v i s i on  ; pour 1 ' ins tant ,  personne n 'a  dégagé e t  déterminé des faunes qui  so ient  chronolo- 
giquement s ign i f i ca t i ves .  

Les in te rca la t ions  bréchiques seules ont  pour 1 ' i ns tan t  fou rn i  des organismes détermi- 
nables, qui doivent toujours ê t r e  suspectés d ' ê t r e  remaniés. Seules des Trocholines e t  P. 
s tr iata ont é té  citées, depuis l a  base jusqu'au sommet de l a  d iv is ion.  

Un âge dogger-malm p.p. es t  donc a t t r i buab le  à 1 'ensemble de l a  d iv is ion,  ce qui  n 'es t  
s i g n i f i c a t i f  qu'au regard de 1 'âge des d iv i s ions  encadrantes : l es  Pé l i tes  de Kastél i  e t  
les  Calcaires à Calpionelles f i xen t  des bornes d'âge aalénien pour l a  base e t  d'âge t i t h o -  
nique supérieur ( terminal  ?) pour l e  sommet de l a  d iv i s ion .  



B3)  AGE DES CALCAIRES A CALPIONELLES. DïVISION 3c 

Les Calcaires à Cal pionel 1 es ne méri tent  l e u r  nom qu'en r a i  son de l a ,  courte existence 
temporel l e  de ce groupe fossi  1 e, mais non pour 1 'abondance de ses représentants. De ce po in t  
de vue, il est  ce r ta in  que "Calcaires à Radiolaires" ou même, selon les  découvertes de Mpo- 
dozi s (1977) , "Calcaires à Coccol i thes" rendraient mieux compte de 1 a nature des peuplements 
dominants. Il reste que ce sont l es  Calpionelles qu i  s ingu lar iseront  toujours l e  p lus sûre- 
ment l a  d i v i s i on  e t  qui ,  pour 1 ' i ns tan t ,  représentent l e  me i l l eu r  o u t i l  de datation. 

Les Calpionelles sont donc rares : il est possible d 'en observer deux ou t r o i s  sections 
dans une lame e t  de n'en retrouver aucune dans quelques autres préparations t a i l l é e s  dans 
l e  même échanti l lon. Souvent d ' a i l l eu r s ,  e t  c ' es t  l ' e x p l i c a t i o n  du f a i t  précédent, e l l e s  ne 
sont présentes (par fo is  amputées de l e u r  co l )  qu'en de t r ès  minces l i t s ,  ordinairement dé- 
t r i t i ques ,  s i  bien que ces foss i les  paraissent allochtones. Pourtant, même s i  ces Calpio- 
ne l les  sont déplacées e t  même par fo is  éventuellement remaniées, l e  f a i t  que certaines cou- 
pes ( ce l l e  dlAgalianos, en p a r t i c u l i e r  - rectangle G 7, f ig. 88) a ien t  pu l i v r e r  une succes- 
s ion d'échanti 1 lons d'âge régulièrement gradué du T i  thonique supérieur au Berr ias i  en supe- 
r i e u r  permet d'assurer que l e  remaniement n 'es t  pas l a  règ le  e t  que les  éventuels déplace- 
ments sont t r ès  précoces. 

Je n ' é tab l i r a i  pas l a  1 i s t e  exhaustive des espèces c i tées dans l a  sé r i e  du Pinde-Olo- 
nos, maintenant t rès  nombreuses, qui  n ' on t  de s i g n i f i c a t i o n  que par rapport  au "système" 
adopté par chaque déterminateur. Je rappel l e r a i  simplement 1 a succession observée sur l a  
coupe dlAgalianos e t  1 ' i n t e rp ré ta t i on  strat igraphique donnée par M. Durand-Delga, en 1973 : 

- CaZpioneZZa alpina Lor. "typiquen (anté berriasien moyen) - base de la divi- 
sion ; 

- C. a lp ina,  C. cf. alpina,  C. gr. eZZiptica Cad. "courte" (tithonique supérieur) - 
très proche du'précédent échantillon ; 

- C. cf. alp ina ,  TintinopseZZa sp . , Stmiosphaera moZuccana Wanner , "Stohosphae-  
ru" misoZensis (Vogler) , Nannoconus (crétacé, au moins berriasien in£ érieur) - 15 m au-des- 
sus du précédent échantillon ; 

- C. aZpina, C. sp. gr. eZZiptica,  C. cf. eZZiptica 'boyenne", S. moZuccana (ber- 
riasien, pas au-dessus du Berriasien moyen).- 20 m au-dessus du précédent échantillon ; 

- C. alpina , C. sp. gr. eZZiptica,  C. cf. eZZiptica ?, TintinopseZZa sp., T. 
carpathica (Murg. et Fil .) ?, CaZpioneZZopsis sp., C. obZonga ' (Cad.) , Nannoconus (berria- 
sien supérieur) - 5 m au-dessus du précédent échantillon ; 

- CaZpioneZZopsis sp., C. cf. obZonga, Nannocoms - 5 m au-dessus du précédent 
échantillon. 

Signalons que c ' e s t  ordinairement C. alpina que G .  Le Hégarat e t  J. Azéma ont  pu re- 
connaître dans les  diverses e t  peu r iches préparations qu i  l e u r  ont été soumises, en pro- 
venance de diverses loca l i tés .  

Lybéris (1978) a en outre rapporté une datat ion du Valanginien basal, assurée par  l a  
présence de CaZpionelZites darderi (Colom) déterminée par J. Azéma. Lybéris a également pu 
dégager d'abondantes associations de Radiolaires, dont 1 ' i n t e rp ré ta t i on  s t ra t igraphique es t  
encore ob je t  de discussions. 

L'âge des Calcaires à Cal pionel l e s  paraPt donc assez str ictement 1 i m i t é  au Tithonique 
supérieur (terminal ?) -Berriasien, mais peut a t te ind re  l e  Valanginien i n f é r i eu r .  

B4)  AGE DES MRNES ROUGES' A RADIOLAIRES. DIVISION 3d 

11 f a u t  tenter  de d issoc ier  i c i  1 'examen de 1 'âge de l a  "sér ie  fondamentale" de ce lu i  
des sédiments "additionnés", encore que ces derniers so ient  seuls à apporter actuellement 
des informations. 

L'âge de l a  d i v i s i o n  peut ê t r e  approché par  ce l u i  des ensembles encadrants, e t  s e r a i t  
donc compris entre l e  Berr iasien supérieur (Val anginien i n f é r i e u r )  e t  l e  Sénonien i n f é r i e u r  
(Coniacien p. p. ou Santonien) . 



a) Age de Za "série fondamentaZeM 

Les Marnes rouges proprement d i t es  ne renferment -hormis des ~ a d i o l a i r e s -  pas de fau- 
nes susceptibles de permettre des datations. Les sédiments "additionnés" hbreches carbona- 
tées ou calcaires gréseux- renferment seuls des foss i les  iden t i f i ab les ,  toujours suspects 
d 'ê t re  remaniés, ne fournissant donc des indicat ions que sur 1 'âge l e  plus ancien possible 
de 1 ' horizon considéré. 

L'absence ord ina i re  de sédiments additionnés ne permet en genéral pas de datat ion au 
sein de l a  d i v i s i on  dans l e  secteur de Karpénission-Frangista. Une coupe pourtant, levée 
a 1 'extrême 1 im i t e  septentrionale de l a  f e u i l l e  Frangista, jus te  au N de Paleo-Viniani 
( l o c a l i t é  23, f i g .  106 - l i m i t e  N du rectangle O 12, f i g .  88) f o u r n i t  d ' u t i l e s  indicat ions. 
On observe ainsi ,  d'W en E, en bord de route : 

- RadioZarites S. S. : environ 100 m de jaspes livrant à près de 80 m de 
leur sommet un banc microbréchique à liant sparitique (P. striata, TrochoZina cf. alpina) ; 

- Calcaires à CaZpioneZZes : environ 15 m de calcaires rouges à Radiolai- 
res renfermant plusieurs passées de microbrèches calcaires et un banc sanmital (1,s m) à 
débris carbonatés d'origine néritique dans le liant micritique duquel K. Durand-Delga a 
reconnu C. ezziptica et des Nannoconus du Berriasien moyen ; 

- M m e s  rouges à Radiolaires : 
- environ 15 m de pélites rouges et vertes, intercalées de quelques bancs de jaspes et cal- 
caires rouges à Radiolaires ; 

- 5 m de pélites vertes dans lesquelles s'intercalent des passées de grès fins à ciment 
carbonaté, des microbrèches calcaires (éléments d'origine néritique, dont CuneoZina sp.) 
à débris de Rotalipora ; des plaquettes de calcaire argileux ont permis de dégager : - une association caractérisée par îraeglobotruncana stephani (Gand. ) , RotaZipora 

appenninica (Renz), Rt. cf. montsaZvensis Mornod (rare) et FavuseZZa washitensis 
(Carsey) qui correspondrait à un intervalle d'âge cénamanien inférieur-cénomanien 
moyen basal (Porthault, 1974 ; Sigal, 1977 - en toute rigueur, le Vraconien ne peut 
être définitivement exclu, puisque la détermination de Rt.. montsaZvensis est peu 
assurée ; on se fonde sur l'absence du genre PZanmZina pour admettre cette con- 
clusion) ; 

- une association, située à près d'un m au-dessus de la précédente, caractérisée par 
P. stephani et Rt. eushani (Morrow) (débris dlOrbitolina) du Cénananien moyen ou 
supérieur (Sigal, 1977) ; ce qui est confirmé par l'existence de Broeckina 2mZccm.i- 
ca dans une mince passée calcaire peu détritique comprise entre ces deux associa- 
tions ; - environ 5 m de pélites où des grès, des calcaires gréseux et des petits bancs de brèches 

à éléments carbonatés (d'origine néritique en partie) et débris quartzeux associés tea- 
ferment des débris de GZobotmncana bicarénées (dont Gt. coronata) indiquant un âge tu- 
ronien ou plus récent ; 

- Passage aux Calcaires en plaquettes, en partie caché par des éboulis, 
assuré par des calcaires roses, associés à des microbrèches (particules carbonatgbs et re- 
res quartz atteignant 0,5 an) où Gt. gr. 82gaZi est présente. 

La p r inc ipa le  information apportCe par ce t te  coupe, indiquant qu'une vingtaine de m 
de pél  i tes, au plus, peut ê t re  a t t r ibuée a 1 ' i n t e r v a l l e  de temps compris en t re  l e  Berr ia- 
sien e t  l e  Cénomanien ( s o i t  environ 30 MA), é t a i t  i n s o l i t e  lorsque j e  1 ' a i  publiee (Fleury, 
1974). E l  l e  ne surprend p l  us aujourd'hui au regard des confirmations apportees par d ivers  
auteurs : 

- Caron (1975) signale que "5 à 20 m de faciès marnes et radiolarites" séparent 
les Calcaires à Calpionelles d'un niveau daté de lrAlbien ; 

- Lecanu (1 976) a reconnu moins de 30 m de marnes rouges et de jaspes à Radio- 
laires entre les Calcaires à Calpionelles et un niveau daté du Turonien (Gt. coronata) ; 

-Mpodozis (1977) a également signalé de faibles épaisseurs de Marnes rouges 3 
Radiolaires sous des niveaux datés de 1'Albien ou du Cénomanien. Un cas extrême est fourni 
dans la "zone des plis orientaux" (~eraïda) où "3 m d'une alternance de marnes rouges et 
de calcaires microbréchiques extraclastiques à quartz, feldspaths, chlorite et débris de 
radiolarites" sont datés à leur sonanet de 1'Albien supérieur ; 



- Lybéris ( 1  978) a encore c i t é  ("écailles frontales", coupe de Stylos) quelques 
m seulement de pélites rouges e t  de calcaires microbréchiques sous un niveau daté de 1'Ap- 
tien supérieur à Albien (on retiendra cette seule dernière datation, en raison de l a  pré- 
sence de F. washitensis dans l'association ; l e  genre FavuseZZa n'apparai'ssant qu'au cours 
de l'blbien inférieur selon Sigal, 1977). 

Ces fa i t s  m'encouragent à rendre compte d'une observation qui paraissait jusque là 
trop extraordinaire pour ne pas être suspecte d 'ê t re  due à une complication tectonique. 
Elle e s t  fournie par 1 'affleurement de la  ligne de crête située immédiatement à 1'W du 
somnet Koutoupas (rectangle D 3, fig. 88), déjà évoqué précédemment (p. 316). Il n'existe 
en ce lieu que 3 m de pélites rouges entre le sommet des Calcaires à Calpionelles e t  un 
banc microbréchique ayant livré TicineZZa sp. e t  PZanmaZina sp. d ' u n  âge q u i  ne peut ê t re  
plus ancien que 1 'Aptien supérieur, date d'apparition de PZanomalina d'après Sigal , 1977. 
On ne peut pas -en toute rigueur- attribuer les seuls 3 m de péli tes rouges à 1 'intervalle 
Valanginien-Aptien p. p. puisque c ' e s t  seulement à une quinzaine de m sous l e  sommet des 
Calcaires à Calpionelles que J. Azéma a déterminé C. alpina, mais i l  semble que la "con- 
densation" soi t  ici extrême. 

11 s 'ensuit que 1 'on se trouve fondé, sur l a  foi de maintes informations concordantes, 
à admettre que l e  bassin pindique fut  l e  siège, pendant une grande partie du Crétacé infé- 
rieur, d'une sédimentation très lente, éventuel lement coupée d ' u n  ou plusieurs épisodes de 
non-dépôt. Il n'est cependant pas possible de trancher entre les différentes possibilités 
ainsi offertes, tant que de systématiques récol t e s  de Radio1 aires -seuls fossiles u t i  1 isa- 
bles- n'auront pas é té  effectuées. 

Age des brèches calcaires 

L'accumulation des brèches calcaires additionnées en des secteurs relativement excen- 
triques, mais 'à peu près indemnes de ces venues lors de la sédimentation des Radiolarites 
S.S. e s t  significative d'une activi té nouvelle des bordures du bassin. Leur datation e s t  
donc importante mais ne pourra ê t re  qu'évoquée i c i  en raison de la  rareté des documents 
disponibles dans la région étudiëe. 

Je ne puis fa i re  é ta t  que de 1 'âge turonien-sénonien inférieur p.p. des brèches s i -  
gnalées précédemment à 1'E des affleurements de Karpénission-Frangista (Ecaille de Koumbi), 
nullement exclusif d'âges plus anciens puisque j e  n'ai pas observé la base de ces brèches. 
Ce1 les des affleurements occidentaux pourraient ê t re  d'âge aptien supéri eur-al bien, comme 
on vient de l e  signaler, mais les organismes éventuellement remaniés ne sont significat ifs  
que de la limi te  la plus ancienne a t t r i  buable à 1 'âge de ces brèches. Selon Caron (1975) , 
les brèches des u n i  tés  frontales des affleurements les plus septentrionaux (locali té  1, 
fig. 106) ont livré des faunes d'âge cénomanien (ou même vraconnien) à turonien-sénonien 
inférieur. Signalons encore les brèches carbonatées, non datées mais immédiatement super- 
posées à des Calcaires à Calpionelles signalées par Bassoullet e t  coll. (1980) au front 
de la  nappe, à 1 'extrême S du Péloponnèse ( locali té  47, f ig.  107) ; 1 'existence d'éléments 
d'origine néritique d'âge triasique indique que de profondes érosions o n t  pu affecter un 
domaine plus occidental que l e  bassin pindique. 

Il n 'est  donc possible actuellement que d'assurer 1 'âge cénmanien e t  plus récent des 
brèches carbonatées associées aux Marnes rouges à Radiolaires ; des âges plus anciens ne 
peuvent cependant pas être excl us. 

C) Age des séd.iments ar&nacds ("Premier FZysch") 

11 s 'agi t  encore de sédiments q u i  ne peuvent pas ê t re  datés directement. J'avais pro- 
posé (Fleury, 1975) une solution simple, qui consistait à admettre que les passées aréna- 
cées comprises dans les Calcaires à Calpionelles e t  dans les  Marnes rouges à Radiolaires, 
bien que séparées dans l e  temps là où je les observais, pouvaient représenter les lenti l  les  
locales d'une même formation détritique, le  "Premier Flysch", au sens large. C'est raison- 
ner trop simplement e t  trop hâtivement, en l'absence d'une bonne perspective d'ensemble e t  
les auteurs (Mpodozis, 1977 ; Lybéris, 1978) qui ont retrouvé la passée gréseuse des Cal- 
caires à Calpionelles ont f a i t  remarquer qu'elle se trouvait toujours à leur partie infé- 
rieure e t  qu'elle é t a i t  donc séparée du "Premier Flysch" par une partie des Calcaires à 



Calpionel l es  e t  au moins quelques m de Marnes rouges à Radiolaires dépourvues de passées 
arénacées. L'éventuel l e  existence d'un ou p lus ieurs  hiatus de sédimentation au cours du 
Crétacé i n f é r i e u r  s e r a i t  de nature à rendre t r ès  peu vraisemblable ce t te  conception, même 
s i  1 'on peut assurer que parfois (coupe de Karpénission) l e s  Calcaires a Calpionelles ne 
sont jamais démunis de t r ès  f i nes  par t i cu les  dé t r i t i ques  jusqu'à l e u r  e x t r h e  sommet e t  
sou1 igner  que des passées gréseuses sont c i tées par fo is  dans des horizons t r è s  peu elevés 
des Marnes rouges à Radiolaires. Il est  donc actuellement p lus  conforme aux f a i t s  connus 
e t  à l a  vraisemblance des hypothèses d'admettre que les  grès mésozoTques du bassin p i n d i -  
que se sont mis en place sous l ' e f f e t  de 2 pulsions d is t inc tes.  C'est l ' t ige de l a  seconde 
qui nous importe maintenant. 

En 1 'absence de données précises obtenues en de nombreux points e t  qu i  permettraient 
éventuel lement de caractér iser  des migrations, il reste à e f fec tuer  une rapide revue des 
datat ions connues. On ne t iendra pas compte des datations par  les Orbi to l in id i5sP dans l a  
mesure où les  tes ts  de ces organismes sont manifestement t r è s  rés is tants  aux e f f e t s  des 
remaniements. 

- Dans la rég ion de iiarpénission-Frangista 

Je n ' a i  observé que de t r ès  fines passées gréseuses sur  l a  plus grande p a r t i e  du scc- 
teur  : 

- la coupe de Viniani (précédemment décrite) représente une exception ; les quel- 
ques m de grès observables sont vraisemblablement d'âge cénomanien à leur base et attei- 
gnent le Turonien (ou plus récent) ; 

- la coupe de Karpénission ne livre que' quelques minces bancs de calcaires gré- 
seux, très proches de la base des Calcaires en plaquettes où j'ai pu dégager, en mauvais 
état, Gt. coronata, Gt. tarfagaensis ? et Gt. cf. sigaZi du Turonien supérieur-Coniacien 
inférieur probablement (en l'absence de Gt. heZvetioa et Gt. concuvata) . 

- Dans l e  Pinde méridionaZ 

Caron (1975) a obtenu de nombreuses datations du faciès gréseux, qui  s'étagent de 
1 ' A l  b ien supérieur-Vraconi en (TZcineZZa robe r t i ,  Praeg Zobotmncana de t r ioens is ,  Rt. t i c i -  
nensis) au Sénonien i n f é r i e u r  (Gt. angusticurinata, Gt. schneegansi.. . ) . 

Lecanu (1976) a s ignalé l a  présence dans les  grès de Gt .  sZgaZi e t  Gt. coronata, du 
Turonien-Sénonien in fé r ieu r .  Je su is  en mesure de préc iser  que l e  sommet v i s i b l e  d'une sé- 
quence gréseuse observée au S du massif de T r igg ia  ( l o c a l i t é  8, f i g .  106) renferme une as- 
soc ia t ion où vois inent ~ t .  gr. sigati ,  ~ t .  schneegansi ( t r g s  probable), Gt .  "renzi" e t  Gt. 
angust icur inata ? (sections 4 à 9, f i g .  113), datant l e  Turonien supérieur-Coniacien (zo- 
nes MCs 4 e t  5, v o i r  f i g .  108). 

-. Dans Za rdg ion d'Agrafa 

Mpodozis (1977) a daté 1 ' A l  b ien supérieur en plusieurs points,  l e  Cénomanisn i n f é r i e u r  
ou moyen, 1 e Turoni en-Sénonien i n f é r i eu r .  

Lybéris (1978) a daté 1 'A lb ien (TioineZZa - F. washitensis) e t  1 'Albien supérieur- 
Vraconien (Rt. t i c i n e ~ s i s ,  Rt. c f .  appenninica, F. msh i t ens i s )  . 

- Dans l e  Pinde d'EtoZie 

Je ne suis en mesure que de partager l e  doute exprimé par  Celet (1962, p. 271) su r  
1 ' l ge  cénomanien des niveaux 3 Orbi to l ines de 1 ' un i t é  de Platanos ( l o c a l i t é  26, f ig.  106), 
où j e  n ' a i  pas observé l a  base de l a  séquence gréseuse ; des débris de RotaZipora ex i s t en t  
cependant dans l e s  p lus anciens bancs observables. Les grès e t  microbrèches à débris de l a ?  
ves, de jaspes, de carbonates ner i t iques se poursuivent au moins jusqu'au Turanien (debr is 
de GZobotruncana bicarénées) . 

Près de Diasélaki  ( l o c a l i t é  29, f i g .  106), où j ' a i  observé les  Calcaires à Calpionel- 
les  (C. gr.  eZZipt ica e t  CaZpioneZZopsis oblonga, determinées par M. Durand-Delga), des 



grès s i tués dans un ensemble p é l i t i q u e  p l i s sé  m'ont l i v r é  les  uns des débr is de RotaZipora 
les  autres des débris de GZobotmncana bicarénées. Imnédiatement à 1 ' E  du ' v i l  1 age, 1 es 
grès forment une masse compacte d 'environ 25 m de puissance ; deux échant i l lons de brèches 
carbonatées (à  éléments de calcaires nér i t iques)  proches de sa base ont l i v r é  des debris 
de Rotalipora . 

Dercourt (1964) ava i t  daté en p lus ieurs  po in ts  l e  Cénomanien par des Orb i to l  ines, mais 
également par P. stephani, près de Kato-Kl i tor ia .  Tsofl i as  (1969) f u t  l e  premier à déceler 
l e  Turonien ( l o c a l i t é  35, f i g .  107), ce qui  deva i t  e t r e  confirmé par l a  su i t e  (Aubouin e t  
col l . ,  1970) dans l a  région de Kato-Kl i t o r i a  ( l o c a l i t é  39, f i g .  107 - v o i r  colonne KK, f i g .  
105) où l es  grès sont superposés à un niveau renfermant G t .  hetvetica. 

Sel on Mai 1 l o t  (1973), 1 es sédiments arénacés, t r ès  importants dans 1 a région d '  Andri t- 
I saina ( l oca l i t és  43-44, f i g .  107) on t  l i v r é  dès l eu r  base des Rotal ipores (dont Rt. cf .  

cushmani) f i x a n t  une borne i n f é r i eu re  cénomanienne, e t  à leu r  extrême sommet G t .  coronata, 
G t .  tarfayaensis ?, G t .  eZevata e t  G t .  c f .  ventricosa d'âge santonien terminal ou campanien 
basal (on ne peut pas fonder de datat ion plus récente sur l 'absence de ~ t .  asymetrica dont 
c ' e s t  une caractér is t ique de t r ès  mal r és i s t e r  aux dégagements par  acétolyse). Cette der- 
n ière information, t r ès  i n s o l i t e  au vu des autres affleurements où ce t te  mgme datat ion 
n 'es t  jamais obtenue qu'en des niveaux si tués ii une ou p lus ieurs  dizaines de m au-dessus 
de l a  base des Calcaires en plaquettes n 'es t  pas douteuse, l es  faunes ayant pu ê t r e  déga- 
gées en plusieurs po in ts  ; e l l e  es t  d ' a i l l e u r s  indirectement confirmée par  une datat ion 
identique vers l e  NW ( l o c a l i t é  42b, f i g .  107). 

Au Mont Ithôme ( l o c a l i t é  46, f i g .  107), Terry (1969) a r éco l t é  des échant i l lons de 
brèches calcaires intercalées dans l e s  grès, q u i  ont 1 i v r é  vers l a  base des Ticinella sp: , 
puis des débris de RotaZipora e t  dans 1 a pa r t i e  supérieure des débris de GZobotruncanu b l -  
carénées. 

En résumd, l e s  sédiments arénacés const i tuant l e  "Premier Flysch" semblent avo i r  é té  
déposés principalement pendant l e  Cénomanien-Turonien. Encore n 'en possédons-nous que de 
rares preuves d i rectes mais 1 a r é p é t i t i o n  d'observations montrant 1 'appar i t ion des débris 
de RotaZipora avant c e l l e  des débris de GZobotruncana e s t  de nature à rendre t r ès  vraisem- 
b l  able 1 ' âge cénomanien (a l  b ien supérieur e t  vraconnien éventuel 1 ement) de maintes passées. 

~ L 'éventua l i té  de 1 'existence de passées gréseuses plus anciennes ne peut pas ê t r e  re -  
je tée mais, en ra ison des remaniements de foss i les  qu i  doivent ê t r e  suspectés, n ' es t  ac- 
tuellement soutenue par aucun f a i t .  Il faudra sans doute encore attendre i c i  l e  r ésu l t a t  
de 1 'examen des Radiolaires pour t en te r  de répondre à ce t te  question. 

On s a i t  par diverses observations que l e  Turonien in fé r ieu r  e t  moyen (zone MCs 3 - 
v o i r  f i g .  108) es t  compris dans l a  période de dépôt des grès. Le Turonien supérieur-Conia- 
c ien (zones MCs 4-5) s ' y  trouve encore compris par fo is ,  comme il apparaft dans l e  massif 
de Tr igg ia  ( vo i r  p lus  haut) e t  corne 1 'absence en maintes 1 i s t e s  de GZobotrmncana des es- 
pèces G t .  heZvetica e t  G t .  concavata l e  la isse supposer. Le Péloponnèse v o i t  même encore 
se développer des passées gréseuses jusqu'à prox imi té  de 1 a 1 i m i t e  Santonien-Campanien. 

C1 SIGNIFICATION DES RADIOLA~ITES S. 2 .  

On admettra que l a  sedimentation pélagique s o i t  essentiellement dépendante des re la -  
t ions du fond avec l es  surfaces de d isso lu t ion  connues dans l e s  m i l i eux  marins actuels. On 
peut é t a b l i r  un é t a t  des f luc tuat ions r e l a t i ves  de ces variables, en attendant de tenter  
une in te rp ré ta t ion  d'ensemble des condi t ions ayant r ég i  l a  sédimentation du bassin (chapi- 
t r e  IV). 



C l )  SIGNIFICATIOP' DES PELITES DE KASTELI. DIVISION 3a 

Le caractere " t rans i t ionnel "  de ce t te  e n t i t é  pa ra f t  assuré par son facies. Il ne s'a- 
g i t ,  à sa base, que d'une var ia t ion  des Calcaires de Drimos, dans laquelTe l a  proport ion 
du const i tuant ca lca i re  e t  du const i tuant pé l  i t i q u e  s ' es t  inversée. On ne trouve pas de 
raisons de dist inguer les  calcaires de ce t t e  d i v i s i on  de ceux qu i  const i tua ient  l a  masse 
des Calcaires de Drimos n i  l es  pé l i t es  de ce l les  qu i  s ' i n te rca la ien t  déjà a lo rs  que prédo- 
minaient encore l e s  calcaires ; on a d ' a i l l eu rs  pu évoquer à ce propos 1 'éventua l i té  d'une 
hétérochronie de l a  l i m i t e  entre l e s  deux ensembles. A son sommet, l a  d i v i s i on  es t  caracte- 
r i sée  par  des pé l i t es  rouges -démunies de calcaires- qu i  évoquent ce l les  qu i  se trouveront 
entre 1 es bancs jaspeux des Radio1 a r i  tes S. S. 

Admettant que les  Radiolar i tes S.S. correspondent à des dépôts s i  tués sous l a  CCD, 
l es  Pél i tes  de Kasté l i  représenteraient l e  passage des fonds aux alentours de l a  CLy. Les 
taux de sédimentation relativement élevés à ce moment (une à p lus ieurs  dizaines de m pour 
une période qu i  n'excéderait pas l a  durée de 1 ' Aalénien) indiquent cependant 1 'importance 
des venues argi leuses de ce t te  période, qu i  pou r ra i t  expliquer l a  ra re té  des Radiolaires, 
"di lués" dans l e  sédiment. 

C2) SIGNIFICATION DES RADIOLARITES S. S. DIVISION 3 b 

Le probleme de l a  s i gn i f i ca t i on  des Radiolar i tes f u t  posé en termes préc is  par Aubouin 
(1959), qu i  admettait finalement une o r ig ine  l i é e  à l a  profondeur du bassin e t  à des venues 
s i  1 iceuses accompagnant des éruptions basiques . 

L 'o r ig ine  de l a  s i 1  i c e  peut ê t r e  recherchéé s o i t  dans les  apports continentaux, favo- 
r i sés  par des cl imats hydrolysants e t  en pr inc ipe suff isants par eux-mêmes (Leclaire,  1974) 
s o i t  dans divers phénomènes dont l e  b i l a n  conduit Steinberg e t  col1 . (1977 a) à conclure 
que "il ne semble pas prouvé que l e  volcanisme s o i t  indispensable au développement du fa-  
c ies rad io la r i t i que" .  Il n ' y  a donc pas l i e u  de rechercher d'éventuelles venues volcani- 
ques "locales", dont on n 'a  d ' a i l l eu rs  peu de traces dans l e  domaine str ictement pindique, 
à moins que l e s  ' tufs" décelés par Lecanu (1976) ne soient plus répandus qu'on ne 1 'admet 
actuel 1 ement. La général i t é  du phénanène "radio1 a r i  te "  au Jurassique moyen e t  supérieur 
dans l e  domaine téthysien i n c i t e  de toute maniere à l u i  rechercher des causes d'ordre gé- 
néral, qu i  pourraient g t r e  l i ees  a l a  proximite de l a  Téthys e l le-mhe.  On admettra que 
ce t te  sédimentation se s o i t  produi te sous l a  CCD. 

C3/ SIGNIFICATION DES CALCAIRES A CALPIOIELLES. DIVISION 3c 

Singul ier  dans l'ensemble des Radiolar i tes s.1. du Pinde-Olonos mais se rat tachant à 
l a  grande f am i l l e  des calcaires (Maiolica.. .) apparaissant vers l a  f i n  du Jurassique dans 
l es  domaines pélagiques téthysiens, ce fac ies signale vraisemblablement un phénomène d 'or -  
dre général. A ce t t e  occasion, l e s  fonds pindiques se trouvent provisoirement au-dessus de 
l a  CCD e t  sont l e  siege d'une sédimentation carbonatée. 

A l a  d i f férence de ses homologues plus septentrionaux, ce fac iès es t  cependant t r es  
l i m i t é  dans l e  temps e t  n ' es t  pas str ictement calcaire,  s i  bien que 1 'on peut conclure que 
l es  fonds pindiques sont restés t res  proches de l a  CCD e t  n 'ont probablement que peu ou 
pas a t t e i n t  l a  CLy. Une confirmation en es t  donnée par  1 'absence ou l a  quasi-absence de 
ces calcaires en Péloponnèse : de t rés  fa ib les différences de profondeur (des fonds, ou 
de l a  CCD ?) ent re  l a  Grèce continentale e t  l e  Péloponnèse auront s u f f i  pour que l e  pheno- 
mène, bien t r a d u i t  dans un cas, ne s o i t  que t rès  faiblement s ignalé dans 1 'autre. 

Les passées gréseuses indiquent par l e u r  r é p a r t i t i o n  dans l e  bassin des apports d ' o r i -  
g i  ne or ientale,  depuis des régions où 1 'on connaft 1 es bouleversements d'dge f i n i  - jurass i  - 
que, au travers de régions où de plus grandes accumulations se sont produites (domaine 
Béotien). 

L 'associat ion des passées arénacées aux calcaires n 'es t  pas nécessairement f o r t u i t e ,  
puisqu'une chute de l a  CCD ou une remontée des fonds peuvent ê t r e  l a  conséquence d'une mo- 
d i f i c a t i o n  de l 'ensemble du d i s p o s i t i f  téthysien, résu l  t an t  de l a  phase tectonique respon- 
sable de l a  l i b é r a t i o n  des dét r i tus .  On tentera de montrer, à propos de l a  d i v i s i on  suivan- 
t e  que ce t te  association n 'est  cependant pas nécessaire. 



C4)  SIGNIFICATION DES W N E S  ROUGES A RADIOLAIRES.. DIVISION 3d . 

S i g n i f i c a t i o n  de l a  "sdr ie  fondamentale" 

Il n 'y  a probablement pas l i e u  de d is t inguer  fondamentalement l a  s i g n i f i c a t i o n  de 
ce t t e  d iv i s ion  de c e l l e  des Radio lar i tes  S.S. Démunie de calcaire,  comprise entre deux ép i -  
sodes calcaires de fac ies t r es  comparable (Calcaires à Calpionelles e t  base des Calcaires 
en plaquettes) rouges in terca lés de pé l i t es  e t  de jaspes, évoquant l ' u n  e t  l ' a u t r e  une sé- 
dimentation à des profondeurs s i  tuées prés de l a  CCD, l a  d i v i s i on  correspond vraisemblable- 
ment à des dépôts ef fectués en des mi l i eux  p lus profonds que l a  CCD. 

La t rès  f a i b l e  épaisseur de l a  d i v i s i on  n ' es t  cependant pas sans surprendre ; on peut 
ten te r  de l a  l i e r  à 1 'absence ord ina i re  de jaspes. S i  1 'on s u i t  Steinberg e t  c o l l .  (1977 b) 
pour qu i  "une r a d i o l a r i t e  résu l te ,  pour l ' essen t ie l ,  de l a  d i l u t i o n  d'un sédiment par une 
abondante sédimentation s i l i ceuse  d 'o r ig ine  biogénique" , 1 'épaisseur f a i b l e  de l a  d i v i s i on  
s e r a i t  due à 1 'absence de d i l uan t  s i l i ceux,  représentant dans les  Radio lar i tes  S.S. 1 'es- 
sen t ie l  de l a  puissance du sédiment. Un argument dans ce sens est  fou rn i  par l ' ana log ie  
des assemblages arg i leux des Radio lar i tes  S.S. e t  des Marnes rouges à Radiolaires. 

Le probleme de l a  s i l i c e  e s t  a ins i  posé. Sans doute n ' es t - e l l e  pas absente en général 
des Marnes rouges à Radiolaires e t  semble-t-elle plus abondante lorsque l a  d i v i s i on  es t  re-  
lat ivement épaisse. On s a i t  par  a i l l e u r s  (Bassoullet e t  co l l . ,  1980) q u ' e l l e  peut const i -  
tue r  l ' essen t ie l  des dépôts jusqu'au Crétacé supérieur au SW du Péloponnése. S ' i l  y a donc 
peut-être une ' 'crise' de l a  s i l i c e  à p a r t i r  de l a  f i n  du Jurassique (Hsü, 1975) dans l e  do- 
maine téthysien, susceptible d '  expl iquer  1 ' absence o rd ina i re  des Radio1 a r i  tes des domaines 
téthysiens -e t  de l a  s i l i c e  dans les sédiments pindiques en général- il es t  ce r t a i n  que 
ce t t e  c r i s e  ne f u t  pas ressent ie par tout  selon l a  m?me in tens i té .  S i  l e  dépot de s i l i c e  
es t  b ien l i é  à l a  p roduc t i v i t é  des Radiolaires, il faut f a i r e  i n t e r ven i r  de t r ès  rapides 
var ia t ions de t e t t e  p roduc t i v i t é  entre des régions proches (à peine p lus de 100 km séparent 
les  affleurements du Peloponnèse méridional de ceux du Péloponnèse septentr ional  étudiés 
i c i ) .  De f a i t ,  l es  gradients impliqués par une t e l l e  prox imi të  ne sont peut-être, a l a  li- 
mite, pas incompatibles avec ceux qui sont actuellement observés dans l a  r é p a r t i t i o n  des 
Radiolaires des sédiments de fond de l 'océan Paci f ique de p a r t  e t  d 'aut re  de 1'Equateur 
(Renz, 1976), e t  l a  pos i t i on  du bassin t e l l e  que proposée par Bi ju-Duval e t  col  1. (1977) 
au cours de l a  période 155-130 MA (entre O e t  10' de l a t i t u d e  N ; v o i r  l a  page d'erratum 
j o i n t e  à l a  pub l i ca t ion  de ces auteurs) ne rend pas invraisemblable 1 'analogie a i ns i  sug- 
gérée ; mais c ' es t  l a  durée (40 MA au moins) pendant laque l le  l e  phénoméne reste  apparem- 
ment f ixe,  a lors que l a  migrat ion du domaine dans l ' é c h e l l e  c l imat ique a pu ê t r e  considé- 
rable, qu i  semble s'opposer à une t e l l e  conception. La prox imi té  d'une source ponctuel le 
de s i 1  i c e  (volcan) e s t  susceptible de favor iser l a  pro1 i f é r a t i o n  loca le  des Radiolaires 
(Kl ing, 1978) ; mais outre qu'on ne possede aucun témoignage d i r e c t  d'un t e l  phenornene, il 
apparalt f o r t  peu probable que cet te  source se s o i t  t a r i e  en Péloponnése méridional au mo- 
ment même où les  .Calcaires en plaquettes, i c i  comme a i l l eu r s ,  canmençaient à se déposer. 
Il reste donc, en dern ier  ressort ,  à évoquer quelques hypothétiques condit ions locales 
(conjonction de courants ?), susceptibles de demeurer f ixes,  pour autant que demeure f i xe  
l a  r épa r t i t i on  régionale des grandes masses l e s  régissant. 

bJ S i g n i f i c a t i o n  des sddùnen£s lradditionnds" 

Le terme " f lysch"  est  d i f f i c i l ement  appl i cab le  aux passées arënacées discontinues, qu i  
ne caractér isent pas l a  période de comblement du bassin n i  ne présentent au moins en cer- 
ta ines régions l e s  caractér ist iques d'un " v ra i  f lysch" au sens des sédimentologi stes. Ni 
M a i l l o t  (1973), n i  Desprair ies (1977), dans des régions f o r t  d i f férentes,  n 'ont  trouvé à 
1 'ensemble dé t r i t i que  des t r a i t s  qui  permettent ce t te  in terpréta t ion,  encore qu'une ce r t a i  - 
ne rythmici  t é  des dépbts, 1 'existence de granoclassements l u i  conferent une a l l u r e  " f l y s -  
chotde" nette. Mais l e  grand débat a i ns i  évoqué ne nous re t iendra pas ; il nous s u f f i r a  de 
noter que l a  mise en place de ces passées arénacées n' implique pas directement des phénome- 
nes l i é s  à des t u rb i d i t es  mais correspondrait p l u t b t  à un épandage par des courants t rac -  
t i f s  (Desprairies, 1977). 



On notera que c e t  épandage e s t  nettement dissocié dans l e  temps de l ' appa r i t i on  des 
calcaires. Apparus dès l e  Cénomanien (éventuel lement dès 1 ' A l  bien, ou p lus  .anciennement 
encore), l e s  matériaux d é t r i  t iques ne sont accompagnés n i  l à  où i l s  se dép~sent ,  n i  en des 
1 ieux où i l s  sont inconnus, de ca l  caires,lesquel s n'apparat t r o n t  que postérieurement au Tu- 
ronien moyen (zone Cs B4) e t  ne seront dominants qu'à p a r t i r  du Coniacien ou même du Santo- 
nien. C'est-à-dire que contrairement à ce qu i  pouvai t  ê t r e  dédui t  de l ' assoc ia t ion  des dé- 
t r i t i q u e s  aux Calcaires à Calpionelles, on ne peut pas l i e r  directement l a  montée du d é t r i -  
tisme â 1 ' appar i t ion des sédiments carbonatés. Encore que l es  i ns tab i l  i tés  dont t h o i g n e n t  
les  venues de sédiments dé t r i t i ques  ne soient pas sans conséquence sur l es  condit ions ré-  
g i  ssant 1 a sédimentation "fondamental eu ( r é p a r t i t i o n  des grandes masses, capacités de sub- 
sidence, pos i t i on  de l a  CCD). 

La s i g n i f i c a t i o n  du "Premier Flysch" d o i t  ê t r e  considérée au regard de l a  nature des 
matériaux e t  des modalités de l e u r  mise en place dans l e  bassin. 

Les seules analyses dé ta i l  lées dont on dispose actuellement sont dues à Mail l o t  (1973) 
qui  a reconnu dans l a  "Formation d8Andri tsaina" du Péloponnèse, sur 10 échant i l lons d'une 
même coupe, 1 'abondance de 1 ' hémati te-01 i g i s t e ,  des micas blancs (phengi t e  par fo is)  des 
tourmal ines (schorl i tes  e t  dravi  tes),  des grenats (spessart i  t e  e t  grossul a i re )  e t  des chlo- 
r i  tes, a i n s i  que l a  présence accessoire de r u t i l e ,  d'andalousite e t  de serpentine ( jusqu'à 
20 % des minéraux l a i r d s  parfois) .  Cette association suggérait à ce t  auteur 1 'existence 
d ' une p a t r i e  nour r i c iè re  constituée de roches acides grenues, de calcaires métamorphiques 
e t  de roches ultrabasiques altérées, du type de ce l les  qu'on peut attendre dans les  zones 
dinariques internes, à 1 ' issue de l a  phase responsable de l a  mise en place tectonique des 
ophiol i t e s  e t  de l a  phase responsable de l a  mise en mouvement des matériaux d é t r i  t iques 
a lors  épandus dans 1 e bassin pindique. Sans doute 1 ' informat ion est-el  l e  relat ivement ponc- 
tue l  l e  e t  devra-t-el l e  ê t r e  renouvelée en d'autres points (en Grèce cont inentale pa r t i cu -  
1 ièrement) mais e l  l e  se trouve de nature à supporter une bonne p robab i l i t é  de 1 ' o r i g i ne  i n -  
terne de ces matériaux. 

Pourtant Piper e t  Pe-Piper (1980) viennent de proposer l 'hypothèse de l ' o r i g i n e  occ i -  
dentale des matériaux const i tuant l e  "Premier Flysch" du Péloponnèse. Cette hypothèse re- 
pose à l a  f o i s  sur des mesures de courants d i r i gés  vers l e  SE en Péloponnèse septentr ional  
e t  vers 1 'E en Péloponnèse centro-occidental, e t  sur des observations selon lesquel les 
" there i s  thus a west t o  east passage from caarse channelised (proximal) t o  f i n e  ( d i s t a l )  
1 i th01 ogies. . . " . Ces f a i t s  paraissent s 'opposer aux tendances décel ées par  Mai 1 l o t  (1973) 
dans l a  région dtAndr i tsa ina ( l o c a l i t é s  43-44, f i g .  107), où l e s  affleurements sont l e s  
p l  us continuement représentés, selon lesquel l e s  l e  diamètre moyen des quartz décro î t ra i  t 
d'E en W e t  ceci  de manière concordante pour t r o i s  ensembles l i t ho log iques  superposés d is -  
tingués. Mai t peut-être ex is te - t - i  1 manière d'accomoder ces diverses données de déta i  1 en 
fonction de p a r t i c u l a r i t é s  locales, e t  c 'es t  l a  vraisemblance de 1 'existence d'une source 
occidentale qu i  d o i t  ê t r e  discutée. 

Piper e t  Pe-Piper reconnaissent que " the lack o f  an obvious external source i s  a ma- 
j o r  ob ject ion t o  the l a t e r a l  t ranspor t  model" mais admettent que l a  "Phy l l i  t e  series" 
( v o i r  p. 159) puisse const i tuer  "a su i tab le  source o f  the comnuner heavy minerals" e t  que 
l e  "mafic igneous detr i tus. .  . i s  most probably derived from upl  i f t e d  Pindos rad io l a r i t es  
and associated p i l l o w  lavas ra ther  frm oph io l i tes  o f  the interna1 Hellenides". Cette der- 
n ière remarque pou r ra i t  g t r e  rapprochée de ce1 l e  de Mai l  l o t  indiquant que l a  présence de 
serpentine é t a i t  peu compatible avec de longs transports. Mais 1 ' i d e n t i f i c a t i o n  de l a  sour- 
ce p r inc ipa le  demeure peu vraisemblable dans l a  mesure où m h e  en aânettant 1 ' i n d i v i d u a l i t é  
d'une "zone des Phy l l i t es "  (ent re  zone Ionienne e t  zone Préapulienne, selon 1 'hypothese de 
Jacobshagen e t  col l . ,  1978, ou en toute aut re  p o s i t i o n  "externe"), ce l l e - c i  au ra i t  du avo i r  
acquis sa cons t i tu t ion  pétrographique actuel l e  des l e  Crétacé in fe r ieu r ,  c 'es t -a-d i re  ê t r e  
metamorphique dès ce t t e  époque e t  avo i r  subi a lo rs  une surrect ion propre a mettre en mou- 
vement ses matériaux, ce qu i  n'a l a i s sé  nul l e  t race dans les  zones externes environnantes. 

La vraisemblance d'une source externe p a r a î t  donc fa ib le ,  au moins s i  on l a  recherche 
dans l es  "Phyl l  i t es " .  On peut pourtant ten te r  de pe rs i s t e r  dans ce t te  voie en considérant 
l a  r é a l i t é  de mouvements ayant affecté l a  l i m i t e  du bassin pindique e t  de l a  plate-forme 
adjacente (Gavrovo-Trip01 i tza) , at testée par 1 'abondance des brèches carbonatées addi t ion-  
nées aux Marnes rouges à Radio1 a i res  dans l es  a f f  1 eurements pindiques l e s  p 1 us occidentaux. 



Ces mouvements auraient pu provoquer l a  mise au j ou r  loca le  de roches basiques (du type de 
ce l les  de l 'Un i t é  du Megdhovas) e t  d'un socle. Pourtant -1 'on a rencontré l a  méme d i f f i cu l -  
t é  à l'examen du Dét r i t i que  t r ias ique-  ce qu'on connaft du soubassement de T r i p o l i t z a  
("Couches de Tyros") ne para î t  pas de nature à accréd i ter  l ' ex is tence  d'un"'vrai socle" 
dans ces régions. Mais il est  ce r t a i n  qu'un t e l  d i s p o s i t i f  s e r a i t  susceptible d 'expl iquer 
les  pa r t i cu l a r i t és  de régions t e l l e s  que ce l les  d1Andri tsaina 00, dans une s i t ua t i on  t r e s  
externe, 1 'accumulation des dé t r i t i ques  est  f o r t e  e t  se poursu i t  tri% tdrdivement. 

En résumd c 'est ,  dans 1 ' é t a t  actuel des connaissances, 1 ' impossibi l  i t é  d ' i d e n t i f i e r  
une source qui  empéche de r e t e n i r  l 'hypothèse de 1 'o r ig ine  externe des sédiments const i -  
tuant l e  "Premier Flysch", bien que ce t t e  éventua l i té  demeure susceptible d 'expl iquer une 
p a r t i e  des f a i t s .  

Reste 1 'hypothèse d'une o r ig ine  interne, classique depuis Aubouin (1959), dépourvue 
de l a  " d i f f i c u l t é  de source", puisque deux tectorogenèses anté-Crétacé supérieur sont con- 
nues dans les  Hel 1 énides internes ; l a  seconde e s t  approximativement contemporaine de 1 ' ar- 
r i vée  des dé t r i t i ques  dans l e  bassin pindique. On connaît en outre, en pos i t i on  plus i n t e r -  
ne que l e  Pinde-Olonos, un danaine (Béotien) ayant enregistré l a  l i b é r a t i o n  des dé t r i t us  
r6sul t a n t  de ces mouvements. 

La mise en place des sédiments dans l e  bassin nécessite cependant, en t o u t  é t a t  de 
cause, un d i s p o s i t i f  complexe dont ne peut rendre compte un épandage long i tud ina l  à p a r t i r  
d'une seule source, n i  un épandage l a t é r a l  de venues également répar t ies  au long d'une bor- 
dure. Le type d'épandage long i tud ina l  semble i n t e r d i t  par 1 'existence de régions t e l  l e s  que 
ce1 l e  de Karpenission-Frangista, interrompant sur une distance considérable 1 a con t inu i té  
-déja peu affirmée- des passées arénacées connues vers l e  S e t  vers l e  N. Le type d'épan- 
dage l a t é r a l  n 'est  pas non plus par tout  possible, certainement à l a  l a t i t u d e  du Parnasse, 
n i  dans l e  dé ta i l  en maints autres 1 ieux, où des affleurements dépourvus de passées gré- 
seuses se trouvent à 1 ' E  e t  à 1 'W d'aff leurements où l e  "Premier Flysch" se trouve b ien re3  
présenté. 11 ne peut donc pas ex i s t e r  de modele simple qu i  puisse rendre canpte de 1 'ensem- 
b l e  des f a i t s .  On envisagera ce t te  question dans l e  cadre p lus général (chapi t re  I V )  de 
1 'évo lu t ion régionale ; l e  domaine de l a  Table d'Arcadie se trouvera au centre de nos 
préoccupations. On cherchera s ' i l  ne s ' a g i t  pas d 'un Pinde-Olonos " in terne"  dans les  deux 
sens ( r e l a t i f  e t  absolu) du terme, témoignant d'une région af fec tée par l a  seconde phase 
tectorogénique anté-Crétacé supérieur, ce quP pou r ra i t  expl iquer les  p a r t i c u l a r i t é s  des 
affleurements de "Premier Flysch" pé l  oponnésiens, 
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I V .  - TERME 4 : CALCAIRES EN PLAQUETTES 

L'expression u t i  1 i sée par Auboui n, 1959 ("Le Néocrétacé : 1 es calcaires en plaquettes 
e t  l e s  calcaires microbréchiques") pour présenter 1 'ensemble ca lca i re  fopnant 1 'essent ie l  
de 1 'ossature du r e l i e f  pindique es t  i c i  rep r i se  en pa r t i e ,  sous l a  forme abrégée qu'on re- 
trouve l e  p lus ordinairement dans les  textes des auteurs de langue française. D'autre déno- 
minations peuvent ven i r  à 1 ' espr i t ,  qu i  ne sont pas p lus  sat is fa isantes au p lan de 1 'exac- 
t i t u d e  ou de l a  brièveté. On préfèrera à une nomenclature fallacieusement précise ou forgée 
de toutes pièces un vocable maintenant classique e t  dépourvu d'ambigui té. 

Il reste que l e  faciès de ca lca i res en f ines  da l les  a ins i  évoqué n 'es t  pas dominant 
dans 1 'ensemble q u ' i l  s e r t  à nommer e t  que s ' i l  es t  représenté à d ivers  niveaux, il e s t  or-  
dinairement moins développé que l es  fac iès microbréchiques ou bréchiques en bancs p l us  
épais qu i  1 'accompagnent ; des niveaux s i l i ceux ,  importants à l a  p a r t i e  i n f é r i eu re  du t e r -  
me, pa r t i c i pen t  également au faciès. 

L'âge du terme es t  classiquement admis comme crétacé supérieur, compris entre c e l u i  
de 1 ' "Orbi t o l  i nenhorizont des Cenomans" e t  ce1 u i  des "Couches de passage au Flysch" où l e  
Maastr icht ien e s t  par tout  daté en Grece continentale. Cette r e l a t i v e  incer t i tude  e s t  révé- 
l a t r i c e  d'un é t a t  de f a i t  : 1 'étude es t  rendue d i f f i c i l e  par 1 'hab i tue l le  complexité struc- 
t u ra l e  de d é t a i l  e t  l a  ra re té  des horizons foss i l i f è res .  La réputat ion de richesse en GZo- 
botruncana du terme es t  toute  r e l a t i v e  ( l es  autres termes sont ordinairement démunis de 
fossi les observables sur l e  t e r r a i n )  e t  due au f a i t  que cer ta ins horizons -peu nombreux- 
témoignant d '  une f o r t e  concentration de ces Foraminifères. La f i g u r e  108, résu l tan t  de con- 
s idérat ions développées par a i l  leurs  (Annexe B) , représente un tableau général de l a  répar- 
t i t i o n  des espèces de GZobotruncana qu i  se rv i ra  . 1 ' i n t e rp ré ta t i on  strat igraphique des SB- 
diments analysés par l a  sui te.  

Comme il vien t  d ' ê t r e  d i t ,  l e  terme es t  t rès  aisément discernable dans son ensemble 
pu i squ ' i l  const i tue 1 'essent ie l  des r e l i e f s  pindiques mais se p rê te  mal à 1 'étude en r a i -  
son des complexités s t ructura les de d é t a i l  qu i  l ' a f f ec ten t .  J ' a i  e f fec tué plusieurs tenta- 
t i ves  de coupes dont seules t r o i s  peuvent ê t r e  jugées acceptables pour ce qu i  es t  de l a  con- 
t i n u i t é  des observations, mais dont aucune n ' es t  vraiment sa t i s fa isan te  dans l a  mesure où 
dans chaque cas, des zones broyées, ou des passages t rès  p l i sso tés  ont é té  observés e t  ont 
f a i t  1 ' ob je t  d '  in terpréta t ions.  Je présente l e s  t r o i s  coupes complètes sur l e s  f igures 109, 
110 e t  111, e t  j e  l eu r  ajoute ( f i g .  112) l e s  informations re l a t i ves  à l a  "Coupe de Karpé- 
nission", OU 1 'extrême pl issotement ne permet aucune i n t e rp ré ta t i on  de l a  p lus  grande par- 
t i e  du terme mais où l es  t r ans i t i ons  aux termes encadrants sont observables e t  où l e s  p r i n -  
cipaux niveaux f o s s i l i f è r e s  connus par a i l l e u r s  sont dist ingués. Le dessin de ces 4 coupes, 
t r ès  s imp l i f i é ,  ne rend pas compte des complexités s t ructura les de d é t a i l  n i  des nuances 
de l a  r é p a r t i t i o n  des faciès e t  ne peut s e r v i r  qu'à donner une image d'ensemble des succes- 
sions l i tho log iques.  On devra donc considérer l es  puissances indiquées avec circonspection ; 
il ne s ' a g i t  que d' informations re l a t i ves  à des ordres de grandeur qu i  ne permettent pas de 
comparaisons d i rectes : l e s  var ia t ions de puissances ne sauraient ê t r e  s i gn i f i ca t i ves  que 
s i  e l l e s  é ta ient .  systématiques, c 'est-à-dire fondées sur de nombreuses observations. 

D'une manière générale cependant, il p a r a î t  d'après l e s  coupes présentées que l a  puis-  
sance du terme -lorsque l es  faciès bréchiques ne sont pas t rop abondants- s o i t  comprise en- 
t r e  150 e t  300 m. L'épaisseur apparente de l a  masse ca lca i re  es t  pourtant ordinairement 
plus fo r te ,  t a n t  en ra ison des r e p l i s  de d é t a i l  qu i  l ' a f f ec ten t  que par l e  f a i t  que morpho- 
logiquement, une p a r t i e  importante des Couches de passage au Flysch s ' y  rattache, s i  bien 
qu ' il es t  ra re  -sauf accident fa i san t  d ispara t t re  une p a r t i e  de 1 'ensemble- q u ' e l l e  parais-  
se d'épaisseur sensiblement p lus f a i b l e  que 500 m. 

Les coupes présentées permettent de matér ia l  i s e r  une succession 1 i thologique d'ensem- 
b l e  e t  de montrer l ' ex is tence  de 4 subdivisions, reconnues également à 1 'occasion de nom- 
breuses autres observations e t  confirmees par l a  r é p a r t i t i o n  des foss i les .  On peut a i n s i  
d is t inguer  l e s  d iv i s ions  faciologiques suivantes : 

413 : "niveaux de t rans i t i on"  ; 
4 a : "calcaires roses" ; 
4 b : "calcaires à GZobokruncana" ; 
4 c : "calcaires g r i s "  ; 





surmontés par l e s  Couches de passage au Flysch (terme 5) marquées par 1 'appar i t i on  des 
premiers sédiments arénacés. 

L'établissement de ce t te  subdiv is ion nous épargnera l a  descr ip t ion de 'chacune des cou- 
pes ; on caractér isera chaque d i v i s i on  e t  on ne signalera, l e  cas échéant, que l es  par t icu-  
1 a r i  tes  des d i  vers a f f  1 eurements . 

A )  FACIES DES CALCAIRES EN PLAQUETTES 

A l  ) "NITBAUX DE TRANSITION". DIVISION 4/3 

Cette d i v i s i on  correspond à l ' i n t e r v a l l e  d ' i ncer t i tude  résu l tan t  du passage insensible 
du faciês des Marnes rouges à Radiolaires typique à ce l u i  de l a  base des calcaires.  C'est- 
à-d i re  qu'y a l  ternent, en minces bancs (centimétriques, rarement décimétriques) l e s  e l  éments 
suivants : 

- pélites rouges (rarement vertes) ; - jaspes rouges à Radiolaires, habituellement peu abondants, en tout état de cau- 
se disparus avant le sanmiet de la division ; 

- calcaires micritiques roses ou rouges ; 
- calcaires micritiques, clairs, parfois riches en Radiolaires, associés à des 

niveaux ou nodules siliceux noirs ; - calcaires à fins débris calcitiques associés ordinairement à de rares petits 
quartz anguleux détritiques ; ce faciès peut constituer des bancs entiers mais se trouve 
également en minces lits isolés dans les micrites à Radiolaires ; - grès en rares et minces bancs (il semble que les grès puissent envahir cette 
division en d'autres régions). 

Les breches sont rares dans l a  major i té  des affleurements observés mais e l l es  peuvent 
s ' y  développer largement, comme dans 1 ' é c a i l l e  de Koumbi ( l o c a l i t é  25, f i g .  106) où 50 m 
de breches carbonatées sont directement surmontés par quelques m de ca lca i res roses. 

Les foss i les  sont t rés  peu abondants ; des Radiolaires y ex is tent  cependant e t  l e s  n i -  
veaux calcaires d é t r i  t iques renferment ordinairement des P i  thonel 1 es, a i ns i  que de p e t i t e s  
Hedbergella. La t a i l l e  de ces fossi les,  comparable à ce1 l e  des par t icu les dé t r i t i ques  ind i -  
que.que l e u r  présence es t  l e  r é s u l t a t  d'un tri mécanique, 

De rares Globotmcncana se trouvent parfois dans l e s  calcaires blancs ou roses ; on s i -  
gnalera plus l o i n  quelques exemples. 

F i g .  108. - Tableau de répartit ion des principales espèces de Globotruncana. 

On a adopté Za zonation e t  t e s  a t t r i h t i o n s  chronologiques de SGaZ (1977) ; un in ter-  
vat te  MCs 6 t  es t  cependant d i s t i n p d  au s m e t  de la zone MCs 6 de ce t  auteur, pour rendre 
compte des particularitds de l a  série du P.inde-OZonos où Z'association correspondante cons- 
t ikce  un repère constant. 

La répartit ion des e@ces sur lesqueves la  zonation e s t  fondée e s t  considdrde c m e  
intangible ; pour l e s  autres espèces, l e  carton de t 'angle infdmeur gauche de la figure. 
indique ta spnbolique u t i l i s é e  - a : incertitude de position par rapport d l a  zonation ; 
b : e@ce bien connue dans ZfhoAzon considdré mais absente ou non observée dans la  série 
du Hndsi)lonos ; c : présence de l'espèce signalde dans l'horizon mais considérée comme 
douteuse (conception diffdrente de cet le  qui e s t  adnise i c i  ?) ; d : type de  section in-  
connu dans 2 ' horizon considéré du domaine pindique. Cette figure réswne les  figures B 3 e t  
B 12 (Annexe B )  . 
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A2) "CALCAIRES ROSES". DIVISION 4 a 

Cette d i v i s i on  es t  caractérisée par l a  présence de ca lca i res en p e t i t s  bancs (cen t i -  
métriques à rarement décimëtriques) de t e i n t e  rose, souvent un peu argi leux, dépourvus ha- 
bi tuel lement de faune. Des j o i n t s  pé l i t i ques  rouges, e t  des bancs ou rognons s i l i ceux  de 
même t e i n t e  l e u r  sont associés. Des ca lca i res blancs, également argi leux, renfermant par- 
f o i s  de pe t i t es  amandes verdatres (mi l  1 imétriques) associés iî de minces bancs ou rognons 
s i 1  iceux no i rs  1 es accompagnent. 

Des ca lca i res microbréchiques ou brëchiques sont par fo is  associés, en bancs plus 
épai S. Ce sont ordinairement des brèches de type packstone, constituées d ' e l  éments carbona- 
tés d 'o r ig ine  nér i t i que  (1  i thoclastes, débris de Rudistes, du Cunéol ines, Orb i to l  in idés)  
ou s i l i ceux  (jaspes) ou encore de débris de roches éruptives, pa r f o i s  de rares quartz dé- 
t r i t i ques .  11 ex is te  encore, mais plus rares, des microbrèches de type wackestone, 00 l es  
débris carbonates " f l o t t e n t "  dans l a  matr ice micr i t ique.  

Les brèches renferment ordinairement l es  seuls foss i les  de l a  d iv is ion,  toujours b r i -  
sés pour l e s  p lus  grands d 'ent re  eux. Des Pi thonel les ne sont pas rares ; des débris de 
Globotmncana bicarénées ont seuls ë të  observés. 

C 'est  exceptionnellement que l es  m i c r i t es  renferment quelques Globotruncana. 

A3) "CALCAIRES A GLOBOTRUNCANA". DIVISION 4 b 

11 s ' a g i t  de l a  seule d i v i s i on  qu i  puisse e t r e  considérée comme richement f o s s i l i f è r e  
au sein du terme. Retrouvée, pour des raisons tectoniques, en des pos i t ions diverses, e l l e  
a pu f a i r e  c r o i r e  à l'abondance des niveaux à Globotmncana. E l l e  e s t  pourtant unique, com- 
me en f a i t  f o i  1 'âge identique -e t  précis-  des associations de tous les  affleurements étu- 
diés. Son fac iès est  par a i l  leurs caractér ist ique. 

Il s 'ag i t '  typiquement de niveaux constitués de plaquettes ca lca i res f i nes  (quelques 
cm au plus) a l  ternant avec des l i t s  s i l i c e u x  sombres, par fo is  intercalées de minces i n t e r -  
l i t s  pé l i t i ques  sombres. L'ensemble peut é t r e  blanc, mais prend par fo is  une t e i n t e  bleutée, 
due à l a  f o i s  a l a  couleur des calcaires e t  à c e l l e  de l a  s i l i c e  qu i  apparaît bleu-sombre. 
Ce faciès peut ê t r e  "concentré" en une ou deux dizaines de m, mais peut se retrouver en 
plusieurs passées de quelques m séparées par des niveaux de ca lca i res en bancs plus épais, 
s o i t  m i c r i  t iques, s o i t  "microbréchiques", du type de ceux qu i  const i tuent  l a  d i v i s i on  su i -  
vante, peu ou pas f oss i l i f è res .  

Fig. 109. - Colonne représentative d'une coupe des Calcaires en plaquettes (terme 4 )  ; ré- 
gion de Stournurafka ( local i té  S, fig. 84). 

Légende lithologique - a : silex en rognons e t  en bancs ; b : calcaires micritiques ; c : 
calcaires rnicrobréchiques fins ; d : calcaires bréchiques ; e : pdlites ; f : grds. 
Des sections de Globotruncana des dchuntillons suivants sont représentdes : 

- PHA 14 : fig. 113 (18-19) 
- PHA 26, 27, 28, 29 e t  30 : fig. 114 (13 à 29). 

Fig. 110. - Colonne représentative d'une coupe des Calcaires en plaquettes (terme 4 )  ; rd- 
gion de Karpénission (bord de route -ancien tracé- conduisant d S ténaa ; voir  
fig. 134 : ident i f iée  par l e  s igle  PAD). 

M&e légende que figure 109. L'apparition observée des Orbitoididds e s t  sZgnaZée par une 
fldche portant la  mention ORB ; on a signald l'observation de Sigalia deflaensis ( S .  d e f l . )  
dans l 'échantillon 10. 
Des sections de Globotruncana des échantillons suivants sont représentées : 

- PAD 8 e t  9 : fig. 113 (22 d 28) - PAD 12, 13, 14 e t  15 : fig. 114 (1 d I I )  - PAD 22, 24 e t  29 : fig. 115 (2 d 11) 
- PAD 31 : fig. 116 (5 à I I ) .  

Des t e s t s  dégagés des échrmtillons suivants sont photographiés : - PAD 10 (Gt. pseudolinneiana ?) : pl. IX, 9, 10, 11, 12 e t  14. - PAD 37 ( G t .  fa lsostuart i )  : p l ,  VIII, 15. 
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Presque seules (avec des Hedbergella e t  des Hétérohélicidés) à peupler2ces niveaux, 
les  t rès  abondantes GZobotruncana (ordinairement p lus de 50 sections par cm de lame mince), 
sont toutes identiquement orientées 'à p la t " ,  paral lèlement à l a  s t r a t i f i c a t i o n  e t  pa r fo is  
concentrées dans cer ta ins l i t s  ; on ne trouve a i l l e u r s  une t e l l e  d ispos i t i on  que dans l es  
calcaires des "Couches de passage au Flysch" (terme 5). Le mode de f o s s i l i s a t i o n  des GZo- 
botrumana es t  lui-même t r ès  p a r t i c u l i e r  ; bien que conservés dans une m i c r i t e  t r ès  f i ne ,  
l e s  tes ts  n'en sont jamais remplis, s i  bien qu'à p a r t  l e s  toutes premieres loges, où se 

' 

trouve souvent de l a  py r i t e ,  i l s  sont entièrement occupés par de l a  c a l c i t e  c r i s t a l l i s é e .  
Le f a i t  que les  tes ts  soient par fo is  écrasés conduit à penser que ces c r i s t a l  1 i sa t ions  sont 
tardives. Le r é s u l t a t  es t  que, s o i t  en ra ison de l'écrasement des tests,  s o i t  en ra ison des 
c r i s t a l  1 i sa t ions  qu i  obl i tèren t  ou rendent peu v i s i b l es  l es  tours internes, les  détermina- 
t i ons  des sections sont par fo is  peu aisées. La roche se prête  cependant à l a  désagrégation 
par acétolyse (Bourdon, 1962) e t  l e s  foss i les  peuvent ê t r e  souvent dégagés (non sans quel- 
que dommage pour l e u r  aspect de surface) e t  res tent  déterminables. 

La d iv is ion,  représentée par un faciès pa r t i cu l  i e r ,  caractérisée par 1 'abondance des 
"bicarénées p la tes"  e t  l a  coexistence de Gt. asymetrica e t  Gt. ventricosa, correspond à un 
horizon de grand i n t é rê t .  

A4) "CALCAIRES GRIS". DIVISIOY 4 c 

Il s ' a g i t  de l a  plus grande p a r t i e  du terme ; 1 'expression n ' es t  destinée qu'à carac- 
t é r i s e r  1 'aspect de dé ta i l  de l a  major i té  des bancs, 1 'ensemble demeurant d'apparence t rès  
c l a i r e .  

La major i té  des bancs, d 'ordre décimétrique, es t  constituée d'un ca lca i re  g r i s ,  d'as- 
pect " c r i s t a l l i n "  à l a  cassure ; il s ' a g i t  ordinairement de microbrèches packstone à débris 
ca lc i t i ques  f i n s  ( t a i l l e  souvent i n f é r i eu re  à 0,l mm), rares quartz dé t r i t i ques  pa r f o i s  e t  
débris de foss i les  (Pithonel les,  GZobotruncana, HedbergelZa.. . ) à matr ice m i c r i t i que  peu 
abondante, soulignant cependant par fo is  des l i t ages  obliques e t  entrecroisés. Des brèches 
e t  microbrèches à débris de Rudistes e t  autres fossi les d 'o r ig ine  nér i t i que  (Cunéolines, 
Orb i to l  inidés, AccordieZZa, Orbitoïdidés.. . ), à 1 i thoc lastes anguleux divers (m ic r i tes  à 
pel létoïdes, roches éruptives...), const i tuent  par fo is  des bancs p lus épais ( jusqu'à 1 m). 
Ces faciès sont, au moins à l a  base de l a  d iv is ion,  associés à des bancs continus ou des 
rognons s i  1 iceux b l  ancs. 

Fig. Ill. - CoZonne ZithoZogique représentative d'une coupe des CaZcaires en plaquettes 
(terme 4) ; région de Karpénission (à 2 'E de cette localité ; voir fig. 134 : 
identifiée par le sigle PM), 

Même légende que figure 109. 
Des sections de Globotnincana des échantizlons suivants sont représentées : 

- PAA 1 : fig. 113 (1) - PAA 40 et 48 : fig. 116 (1 à 4). 
Des tests dégagés des échantillons suivants sont photographiés : 

- PAA 27 (Gt. coronata) : pl. V, 6 
- PAA 30 (Gt. coronata) ; pl. V, 8 
- PAA 30 (~t. pseudolinneiana ?) : pl, IX, 13 
- PAA 27 (Gt. asymetrica) : pl. VI, 12 
- PAA 37 (Gt. ventricosa) : pl. VI, 4 
- PAA 40 (Gt. stuarti) : pl. VII, 4. 

Fig. 112. - Colonne ZithoZogique représentative des CaZcaires en plaquettes de Za coupe 
de Karpénission (voir fZg. 134 : rectangle marqué "90"). 

Même légende qui figure 109. 
Des sections de Globotruncana des échantillons suivants sont représentées : 

- PMA 31 : fig. 113 (20-21) 
- PKK 1 : fig. 114 (30-32) - PYA 10 : fig. 115 (12 à 27). 

NB. L'échantillonnage effectué en phsieurs temps explique que divers systèmes de nwndro- 
tation coexistent ; la référence à ces diverses nwnérotations est utile pour identwer 
Zes échantiZZons et les préparations. 
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En alternance i rrégul  i e r e  avec ces facies,  se t rouvent des ca lca i res blancs, pa r f o i s  
rosés, en bancs décimétriques ; ce sont des micr i tes ,  souvent azoïques (a l a  loupe ou au 
microscope optique ; i 1 s pourraient renfermer des Nannofossi 1 es), mais susceptibles de ren- 
fermer par fo is  des tes ts  de Globotruncana, toujours épars e t  non or ientés dans l a  roche, 
ce qu i  const i tue une di f férence essen t ie l l e  avec les  niveaux f o s s i l i f 6 r e s  de l a  div' ision 
précédente. Ce fac iès es t  pa r fo is  en p a r t i e  envahi de débris carbonates " f l o t t an t "  dans l a  
matrice ; les  rares tes ts  de Globotruncana qui s ' y  trouvent présentent des d ispos i t ions 
quelconques dans l e  sédiment qu i  ne favor isent  pas l eu r  examen en sect ion e t  i l s  ne sont 
qu'exceptionnel 1 m e n t  susceptibles d' é t r e  dégagés. 

L 'associat ion de ces faciès représente l ' h a b i t u e l l e  expression de l a  d iv is ion.  L'abon- 
dance var iab le  des brèches e t  microbrèches à débris de Rudistes marque une d i f f é renc ia t i on  
de s i g n i f i c a t i o n  pa l  éogéographique. 

Du côté occidental, de t r es  puissants ensembles bréchiques sont connus dans l es  un i tés  
const i tuant l e  f r o n t  de l a  nappe. 

- Dans l e s  affleurements les  p lus septentrionaux de Grèce continentale, Aubouin 
(1959) a s ignalé dans 1 ' "Uni t é  f ron ta le "  1 ' importance volumétrique des calcaires bréchiques 
(plus de l a  mo i t ié  de 1 'épaisseur t o t a l e )  dans un ensemble puissant d 'environ 500 m. Dans 
l a  meme région, Caron (1975) a d é c r i t  un "banc d'une centaine de m" à éléments de t a i l l e  
par fo is  métrique. - En Péloponnese septentrional, l e s  Unités const i tuant  l 'Olonos sont egalement 
caractérisées, selon I z a r t  (1976), en confirmation des observations de Dercourt (1964) , 
par une grande puissance (500 m, ou plus) de calcaires r iches en passées bréchiques ; il 
ex is te  même des fac ies dolomitiques à 1 'extrsme N du Massif, près du v i l l a g e  de Kaloussi. - Entre ces deux l oca l i t és ,  l e  f r o n t  de l a  nappe es t  démuni de ces grandes accu- 
mulations bréchiques ; n i  Mpodozis (1977), n i  Lybéris (1978) ne les  ont observées dans l a  
région d'Agrafa; e t  e l l e s  n 'ex is ten t  pas en t re  ce t te  région e t  l e  bord N du Golfe de Pa- 
t ras.  

Du côte o r ien ta l ,  les  affleurements str ictement pindiques ne montrent pas une abondan- 
ce de breches qu i  s o i t  comparable à c e l l e  du côté occidental. 

- Dans l e  massif de Tr iggia,  Lecanu (1976) ne signale des brèches que dans des 
niveaux susceptibles de correspondre à l a  d i v i s i on  4b de 1 ' é c a i l l e  l a  p lus in terne (Uni te 
de Kokkino-Lithari - l o c a l i t é  5, f i g .  106), mais en a observé d'importantes accumulations 
dans l a  d i v i s i on  4c de 1 'un i té  p lus occidentale (Unité de Tr igg ia  - l o c a l i t é  4, f i g .  106). 

Fig. 113. - Sections de Globotruncana ident i f ides  duns l e s  niveaux de base des Calcaires en 
plaquettes (antdrieurs d 1 'intermal l e  MCs 6 t ) .  

1. PAA 1 ( f ig .  111) : Gt. helvetica. 
2-3, PXX 1 (colonne KK, fig. 105) : Gt. helvetica. 
4 d 7. PEC 10 (Zocalitd 8, fig. 106) ; 4 : Gt, gr. sigali (sigali S.S. ?) ; 5 : Gt. sp. ; 

6 : Gt. angusticarinata ? ; 7 : Gt, schneegansi. 
8-9. PEC I l  ( local i td  8, fZg. 106) ; 8 : Gt. "renzitf ; 9 : Gt. gr. sigali (schneegansi ?). 
10 d 17. PEN 8 (1ocaZitd 5, fig. 106) ; 10 : Gt. concavata s.1. ; 11 : Gt. "renzi" ; 12 à 

16 : Gt. gr. sigali ; 17 : Gt. coronata. 
18-19. PHA 14 ( f@.  1091 : Gt. gr. sigali. 
20-21. PM 31 ffZg. 112) : Gt. gr. sigali (undulata ?). 
22 d 26. PAD 8 (fig. 110) ; 22, 23, 26 : Gt. pseudolinneiana ? ; 24-25 : Gt. coronata. 
27-28. PAD 9 ( f ig .  110) ; 27 : Gt. asymetrica ; 28 : Gt. pseudolinneiana ?. 

Remarques relatives aux figures 113 à 116. On a cherchd à donner une image reprksentative 
de types de sections observables dans chacune des divisions des Calcaires en pZaquettes e t  
des Couches de passage au Flysch. On n'a donc pas reprdsenté toutes Zes sections de quel- 
ques dchantillons, mais des sections de types aussi divers que possible, de prdfdrence pro- 
venant des coupes ddcmtes mais auaai de queZques dchantillons bien s i tuds dans Za série,  
particu Zièrernent riches ou l ivrant  des sections peu habituel l e s  par a i l  leurs. 





- Plus au S, l a  coupe de l a  f igure 109 ( l o c a l i t é  10, f i g .  106) témoigne d'une ab- 
sence des facies brechiques. 

- Sur l e  t e r r i t o i r e  de l a  f e u i l l e  Agrafa, Mpodozis (1977) e t  ~ ~ b é r i s  (1978, p. 
27) notent l 'ex is tence des brèches en proport ions p lus grandes vers 1 'E que.vers l ' W .  

- Dans l a  région de Karpénission-frangista également, l e s  breches paraissent re- 
lat ivement p lus importantes vers 1'E (alentours de Karpénission, f i g .  110) qu ' e l l es  ne sont 
vers 1'W ; e l l e s  ne sont cependant jamais dominantes. - Au d r o i t  du massif Parnassien, Beck (1975) s ignale une augmentation de l a  pro- 
por t ion  des microbrèches vers 1'E. Cel les-ci  sont parfois abondantes dans l es  sér ies var- 
doussiennes , mais ne sont que localement dominantes (Ardaens, 1978) . 

- En Péloponnèse septentrional, vers 1 'E, l e s  brèches seraient pratiquement ab- 
sentes des sér ies calcaires, pourtant puissantes, qu i  const i tuent  1 a tab le  d'Arcadie, se- 
l on  Dercourt (1964). 

Les fac ies bréchiques semblent donc caractér iser l a  bordure occidentale du bassin pin- 
dique e t  indiquent une 1 i a i son  de proximité avec une plate-forme nér i t i que  ( c e l l e  de Gavro- 
vo-Tr ipol i tza) ; on admettra que l eu r  absence au f r o n t  de l a  nappe en Grèce cont inentale 
du S s o i t  due à l a  d i spa r i t i on  par érosion des uni tés l e s  plus occidentales. 11 semble que 
1 es traces d'une a l  imentation d 'o r ig ine  or ienta le ,  b ien que relativement discretes, ne puis- 
sent pas ê t r e  négligées. 

BI AGE DES CALCAIRES EN PLAQUETTES 

Les f oss i l es  d 'o r ig ine  nér i t i que  présents dans l e s  brèches sont manifestement remaniés 
e t  dépourvus de s i gn i f i ca t i on  strat igraphique ; 1 'appar i t ion même des Orbi toïdidés ( v o i r  
f i g .  110 e t  I l l ) ,  s i  e l l e  peut se r v i r  à confirmer 1 'âge campanien ou p lus récent de cer ta ins 
sédiments es t  t r op  directement l i é e  aux passées bréchiques pour qu'on en t ienne compte. 

Les Radiola'ires ne sont jamais abondants e t  à ma connaissance jamais b ien conservés. 
Les Coccol i thophoridés seraient abondants dans 1 es m i  c r i  tes, sel on Mpodozis (1977). Pour 
1 ' instant,  l e s  Globotmncana const i tuent l e  seul moyen de datation. 

BI)  AGE DES "NIVEAUX DE TRANSITION". DIVISION 4/3 

Cette d i v i s i on  es t  certainement d'un âge postér ieur à l a  zone MCs 3 (Turonien i n f é r i -  
eur e t  moyen), l e  foss i le  caractér is t ique de ce t te  zone ( G t .  h e l v e t i c a )  ayant été observé 
au somnet des Marnes rouges à Radiolaires mais étant apparemment absent de ce t te  d iv is ion.  
J ' a i  également s ignalé (p. 325) que des passées gréseuses du massif de Triggia, vraisembla- 
blement antérieures à ce t te  d iv is ion,  renfermaient une association (sections 4 à 9, f i g .  
113) d'âge turonien supérieur-coniacien. 

F i g .  114. - Sec t ions  de Globotruncana i d e n t i f i é e s  dans 2a d i v i s i o n  4b des Calcaires en 
plaquettes .  

1 à 11. Coupe PAD ( f i g .  110). 
1 à 7 (PAD 12)  ; 1 e t  7 : Gt. pseudolinneiana ? ; 2 : Gt. tarfayaensis ? ou Gt. undula- 

ta ? ; 3 : Gt. asymetrica ; 4 e t  6 : Gt. elevata ; 5 : Gt. coronata ?. 
8 (PAD 13) : Gt. coronata. 
9 (PAD 14)  : Gt. pseudolinneiana ?. 
10-1 1 (PAD 15)  ; 10 : Gt . asymetrica ; I l  : Gt . pseudolinneiana ?. 

12. PKP 6 (rectangle D 14, f ig .  88 ; pssocia t ion  carac té r i sée  par Gt. asymetrica e t  Gt. 
elevata) ; Gt. tarfayaensis ?. 

13 à 19. Coupe PI% ( f i g .  J091. 
13-14 (PILA 26) ; 13 : Gt. pseudolinneiana ? ; 14 : Gt, asymetrica. 
15-16 ( P a  27) : Gt. pseudolinneiana ?. 
17 à 19 ( P m  28) ; 17 : Gt. coronata ; 18 : Gt. pseudolinneiana ? ; 19 : Gt. elevata. 

20 à 29. Coupe PAA (fZg. 111). 
20 à 27 (PAA 29) ; 20 : Gt. asymetrica ; 21 à 27 : Gt. pseudolinneiana ?. 
28-29 (PAA 30) ; 28 : Gt. pseudolinneiana ? ; 29 : Gt. elevata. 

30 à 32. Coupe PM ( f i g .  112). PKK 1 ; 30 : Gt. pseudolinneiana ? ; 31 : Gt. concavata 
s.2. ; 32 : Gt. elevata. 





De manière p l  us pos i t ive ,  j e  s ignale qu'une association où vo is inent  en p a r t i c u l  i e r  
G t .  "renzi" e t  G t .  concavata (S.S. ? )  ( v o i r  sections 10 à 17, f i g .  113) permet de dater  l a  
zone MCs 5 (Coniacien p.p. e t  base du Santonien) dans un échant i l lon provenant d'un faciès 
de type t rans i t i onne l  s i tué  ent re  les  Marnes rouges à Radiolaires e t  des "calcaires roses" 
du massif de Tr igg ia  ( l o c a l i t é  5, f i g .  106). Cet exemple es t  t r ès  exceptionnel ; l e s  cou- 
pes présentées n 'on t  l i v r é  qu'un seul échant i l lon (PHA 14, f i g .  109 - sections 18-19, f i g .  
113) renfermant des sections, a t t r i  buables à G t .  gr. s i g a t i ,  de s i g n i f i c a t i o n  imprécise. 

B2) AGE DES "CALCAIRES ROSES". DIVISION 4 a 

Cette d i v i s i on  es t  au moins aussi dépourvue de f oss i l es  s i g n i f i c a t i f s  que l a  précéden- 
te. Je ne peux c i  t e r  qu'une pauvre associat ion provenant de 1 'échan t i l l on  PMA 31 (f i g .  
112) ; les  sections observées sont a t t r ibuables à G t .  gr. sigal i  (undulata ?, v o i r  sections 
20 e t  21, f i g .  113) ; un dégagement n 'a  permis d 'obten i r  que quelques t es t s  mal conservés, 
parmi lesquels G t .  coronata e t  G t .  tarfayaensis ? sont seuls i den t i f i ab l es  ( G t .  angustica- 
rinata es t  douteuse). 

B3) AGE DES "CALCAIRES A GLOBOTRUNCANA". DIVISION 4 b 

Cette d i v i s i o n  peut ê t r e  sensiblement caractér isée par 1 'abondance des Globotruncana, 
e t  en p a r t i c u l i e r  des "bicarénées plates" dont un grand nombre appart ient  à une espèce non 
déterminée mais abondamment f igurée (sections 22, 23, 26, 28, f i g .  113 ; 1, 7, 9, 11, 13, 
16 ?, 18, 21, 22, 24 a 28, 30, f i g .  114 ; 6 ?, 8 ?, f i g .  115 ; tes ts  dégagés p l .  I X ,  9 à 
14) a f i n  qu ' e l l e  puisse éventuellement ê t r e  i d e n t i f i é e  ; il pou r ra i t  s ' a g i r  de G t .  pseudo- 
linneiana (Pessagno). G t .  coronata e t  G t .  tarfayaelesis ? sont moins abondantes mais habi tuel-  
lement i den t i f i ab l es  parmi l e s  tes ts  dégagés. ~ t .  asynetrica e t  Ç t .  eZevata ne sont pas non 
p lus abondantes (moins de 1 % des tes ts )  ; l e u r  morphologie t r ès  p a r t i c u l i è r e  les  rend ce- 
pendant parfaitement i den t i f i ab l es  sur l e  te r ra in .  La présence de ces deux espèces a tou- 
jours  é té  contrôlée, aussi b ien en lame mince que dans l es  populations dégagées ( G t .  asy- 
metrica r és i s t e  manifestement t r ès  mal à 1 'acétolyse e t  d o i t  f a i r e  1 ' ob j e t  de recherches 
minutieuses). 

L 'associat ion de ces deux espèces es t  caractér is t ique d'un p e t i t  i n t e r v a l l e  dénommé 
i c i  " i n t e r va l l e  MCs 6t" ,  correspondant approximativement à l a  l i m i t e  Santonien-Campamien 
( v o i r  Annexe B) . 

Insistons sur l e  f a i t  que ce t te  association a é té  par tout  observée en Grèce continen- 
t a l e  e t  en Péloponnèse du N dans l e  même fac iès e t  dans l a  même pos i t ion.  Ce n 'est  ce r t a i -  
nement pas l e  f a i t  du hasard s i  Christodoulou e t  Marangoudakis (1966) ont  pu dégager préc i -  
sément l a  même association des carbonates de l a  p a r t i e  o r ien ta le  de l a  "nappe d'Arcadieu : 
d '  identiques e t  t r è s  p a r t i c u l  ie res condi t ions de dépôt, à un moment précis,  sou1 ignent  une 
parenté fondamentale entre l e  domaine représenté à 1 ' E  du Péloponnèse e t  l e  Pinde-Olonos au 
sens s t r i c t .  

Fig. 115. - Sections de Globotruncana ident i f iées  dam Za division 4c des Calcaires en 
pzaquettes. 

1 à II. Carpe PAD f f ig .  110). 
1 d 5 (PAD 22) ; 1, 4 e t  5 : Gt. stuartiformis ? ; 2 : Gt. fornicata ; 3 : Gt. arca. 
6 d 10 (PAD 24) ; 6 : Gt. bulloides ? ; 7 : Gt. ventricosa ? ; 8 : Gt. linneiana ? ; 

8 : Gt. ventricosa ; 10 : Gt. fornicata. 
11 (PAD 29) : Gt. falsostuarti. 

12 à 27. Carpe PMA (fig. 212). PNA 10 ; 12 : Gt. gr. aegyptiaca-rosetta ; 13 : Gt . arca ; 
14, 15, 18 e t  22 : Gt. gr. stuarti ; 16, 19 e t  20 : Gt. ventricosa ; 17 : Gt. ventrico- 
sa ? ; 21, 24 e t  25 : Gt. fornicata ; 23, 26 e t  27 : Gt. linneiana ?. 

28 à 33. Coupe PKP f r e c t a q l e  D 14, f ig.  88). 
28 d 30 (PKP II) ; 28 : Gt. fornicata ; 29 : Gt. gr. stuarti ; 30 : Gt. cf. contusa. 
31 ( P D  13) : Gt. stuarti-conica. 
32-33 (PKP 14) : Gt. ventricosa. 



La d i v i s i on  4 b correspond donc t r è s  sensiblement à 1 ' i n t e r v a l l e  MCs 6t, comme il es t  
indiqué sur les  f igures 109, 110, 111, 112 (Gt. asymetrica es t  compris sous l a  dénomination 
"concavata s.l.", pour t e n i r  compte de 1 ' imprécis ion de l a  détermination de certaines sec- 
t i ons  ; toutes les  déterminations de spécimens dégagés correspondent str ictement à Gt.  asy- 
metmca). On trouvera des f igu ra t ions  de sections f i gu re  113 (22 à 28) e t  f i gu re  114 ( 1  à 
32). 

La d iv i s ion  es t  d'âge santonien terminal  à campanien basal. 

B4) AGE DES "CALCAIRES GRISff. DIVISION 4 c 

La r e l a t i v e  ra re té  des Globotruncam dans ce t te  d i v i s i on  peut ê t r e  p a l l i é e  par l a  con- 
naissance de 1 'âge des d iv i s ions  1 'encadrant, plus richement foss i  1 i fères.  

La base de l a  d i v i s i on  e s t  vraisemblablement synchrone dans 1 'ensemble des a f f l eu re -  
ments examinés ; d'éventuel 1 es var ia t ions de 1 ' âge correspondant à 1 a domi nance des faciès 
bréchiques (ou microbréchiques) se s i t uen t  au sein de l ' i n t e r v a l l e  MCs 6 t  e t  demeurent in -  
saisissables. 

Le sommet de l a  d iv is ion,  maqué par  l ' appa r i t i on  des premiers niveaux arénacés carac- 
t é r i san t  l e  terme suivant ( Couches de passage au Flysch ) , n 'es t  pas d'âge constant. 

a) En Grdce cont inentale 

Dans l e  secteur de Karpenission-Frangista où- j ' a i  tenté en de nombreux po in ts  de dater 
1 'appar i t ion des sédiments arénacés, 1 ' imprécision demeure importante. La d i f f i c u l t é  e s t  
l i é e  au f a i t  que jamais Gt .  calcarata (caractér is t ique de l a  zone MCs 8, d'âge campanien 
terminal)  n 'a pu ê t r e  i den t i f i ée ,  n i  dans l es  faunes dégagées, n i  meme soupçonnée dans les  
lames minces pourtant longuement scrutées cet e f f e t .  La présence de Gt.  ventricosa, de 
Gt. fa lsostuar t i  e t  de Gt. c f .  contusa au sommet des calcaires a t t r i bués  ti l a  d i v i s i on  
( f ig .  110, 111 e t  112) ne permet que de l i m i t e r  un i n t e r v a l l e  comprenant à l a  fo i s  l a  zone 
MCs 8 (p.p. ?) e t  l a  zone MCs 9 (p.p. ?),  c 'est-à-dire l e  Campanien terminal e t  l e  Maas- 
t r i c h t i e n  basal. L'absence de Gt. ca lcarata  d'une par t ,  de Gt. gansseri, Gt. aegyptiaoa, 
de .Gt. contusa d 'aut re  part ,  l a i ssen t  supposer que cet  i n t e r va l  l e  e s t  cependant r édu i t  à l a  
zone MCs 9 (Maastrichtien basal) ; on conviendra cependant que nul l e  ce r t i tude  ne pourra 
e t r e  acquise t an t  qu'on n'aura pas s i t ué  l a  pos i t i on  de l a  zone MCs 8 dans 1 'ensemble car- 
bonaté e t  qu'on ne sera pas assuré de l a  date de d i spa r i t i on  de Gt. uentz4cosa. 

Pourtant, à p a r t i r  mOme de cet te  donnée relativement imprécise, une hétérochronie du 
sommet des faciès str ictement calcaires para1 t v ra i  semblable en Grèce continentale. Je s i -  
gnalerai plus l o i n  diverses l o c a l i  tes où l es  Couches de passage au Flysch ne se dévelop- 
pent qu'à p a r t i r  du Maastr icht ien terminal  (zone MCs 11, datée par Gt. mayaroensis). 

La s i tua t ion  e s t  toute d i f férente.  Ce n 'est  que t res  localement (région dlAroania - 
l o c a l i t é  13, f i g .  117), d'après M e i l l i e z  (1971) e t  Flament (1973) que 1 'on peut observer 
des grès d'âge maastrichtien (supérieur, s i  l ' o n  se fonde sur l ' ex is tence  de S ide ro l i t es  
calc i t rapoides) . Partout a i  1 leurs,  l es  premières passées franchement greseuses n 'apparais- 
sent qu'avec l e  Paléocéne, précédées cependant de passées pé l i t i ques  maastrichtiennes (Fla- 
ment, 1973). 

En conclusion, l a  1 im i t e  supérieure de l a  d i v i s i on  es t  hétérochrone dans 1 'ensemble 
des affleurements exami nés, évoluant en t re  l e  Maastri  cht ien i n f é r i e u r  e t  l e  Paléocène. 

La d i v i s i on  4 c correspond donc à une période comprenant l e  Campanien (à 1 'exception 
de son extrême base, en fonct ion de 1 'age précis de 1 ' i n t e r va l  l e  MCs 6 t )  e t  une p a r t i e  
plus ou moins importante selon les  l i e u x  du Maastrichtien e t  du Paléocène. On trouvera fi- 
gure 115 des sections de GZobotmncana correspondant à ce t te  d iv is ion.  



Conclusion sur 1 'âge des Calcaires en plaquettes 

L'âge du terme peut f a i r e  1 'ob je t  d'une i n t e rp ré ta t i on  d'ensemble. On. admettra, en 
raison du faciès pélagique constamment représenté, corne de 1 'absence de toute d iscont inu i -  
t é  discernable, ou qu i  puisse ê t r e  l é g i  timement supposée, que l a  sédimentation f u t  fonda- 
mentalement continue, donc que toutes les  zones de GZobotmncana doivent s ' y  trouver repré- 
sentées. Dans ces conditions, l e s  datations suivantes peuvent e t r e  proposées. 

La d i v i s i on  4/3 ne correspond vraisemblablement pas à un horizon synchrone, corne 
1 ' indique son fac iès " t rans i t ionnel  ", mais l a  pauvreté des faunes récol  tées empêche de s'en 
assurer. C'est donc d'une manière a r b i t r a i r e  que 1 'on peut ten te r  d'admettre que l a  sédimen- 
t a t i o n  à dominante ca lca i re  comnence au cours de l a  zone MCs 5 (Coniacien p.p.-Santonien 
basal), datée en un échant i l lon de ce t te  d iv is ion.  

La d i v i s i on  4 a n 'es t  pas datée directement ; c 'es t  donc encore arbi t ra i rement que 
1 'on peut tenter  de 1 'a t t r ibuer ,  pour p a r t i e  (?) ,  à l a  zone MCs 5 e t  sans doute pour sa 
plus grande p a r t  à l a  zone MCs 6. Cette d i v i s i on  correspond donc probablement à l a  t o t a l i -  
t é  du Santonien e t  à une p a r t i e  du Coniacien. 

La d i v i s i on  4 b correspond sensiblement à 1 ' i n t e r v a l l e  MCs 6 t  (Santonien terminal e t / -  
ou Campanien basal). 

La d i v i s i on  4 c es t  d'âge campanien e t  maastrichtien p.p. (zones MCs 7, MCs 8, MCs 9 
p.p. e t  pa r fo is  zones MCs 10 e t  11). 

En rrdswné, l e s  Calcaires en plaquettes correspondraient à une période comprenant en 
p a r t i e  l e  Coniacien, l e  Santonien, l e  Campanien e t  pour p a r t i e  au moins l e  Maastrichtien. 
Une éventuel l e  hétérochronie de 1 a base de 1 'ensemble à dominante ca lca i re  permet t ra i t  d 'y  
i nc l u re  de manière douteuse l e  Turonien supérieur ; une manifeste hétérochronie du sommet 
de ce t  ensemble permet d ' y  inclure,  en cer ta ins l ieux,  l a  t o t a l i t é  du Maastrichtien. 

Il res te  que des études plus précises devraient permettre de mieux s a i s i r  l a  date d'ap- 
p a r i t i o n  du fac iès calcaire.  

Par a i l  leurs,  des incer t i tudes demeurent sur 1 ' i n te rp ré ta t ion '  des niveaux r iches en 
faunes. On a d i t  1 'âge t rès ancien a t t r i bué  pa r f o i s  à 1 'appar i t ion de G t .  eZevata (santo- 
nien i n f é r i e u r  ; v o i r  Annexe B, f i g .  B 1) , qu i  s e r a i t  de nature à modi f ier  sensiblement 
1 ' a t t r i b u t i o n  chronologique de 1 ' i n t e r v a l l e  MCs 6 t  ( d i v i s i on  4 b) ; l a  connaissance de l a  
date de d i spa r i t i on  de ~ t .  ventricosa pour ra i t  modif ier  1 ' i n t e rp re ta t i on  proposée de 1 'dge 
du sommet des ca lca i res en certains affleurements. Les deux indéterminations ne peuvent 
é t r e  résolues dans l e  cadre pindique. 

C )  SIGNIFICATION DES CALCAIRES EN PLAQUETTES 

1 ) BATHYMTRIE 

L'existence des "niveaux de t r ans i t i on "  dans lesquels se t rouvent melés des fac ies an- 
terieurement dominants ( p é l i  tes e t  jaspes rouges) e t  des fac iès seuls représentés par l a  
su i t e  souligne l e  passage fondamentalement progress i f  d'un type de sédimentation a 1 'autre. 
C'est-à-dire que s i ,  corne précédernent, 1 'on admet que l a  sédimentation e s t  regie par  l es  
surfaces de d isso lu t ion  étagées, l a  séquence basale est  aisément in terprétab le .  

Le fac iès des "niveaux de t r ans i t i on "  correspondrait à un passage des fonds aux envi- 
rons de l a  CCD, ce l u i  des "calcaires roses" a un passage ent re  l a  CCD e t  l a  CLy, expliquant 
l a  ra re té  des GZobotmncana dans ces sédiments a lors  que ces organismes peuplaient en abon- 
dance l e  domaine méditerranéen. Par l a  sui te,  l e s  calcaires indiquent que l e s  fonds se trou- 
vent à des profondeurs p lus modestes que l a  v i r t u e l l e  CLy, mais p lus grandes que l a  ACD, 
l es  h o n i t e s  demeurant absentes de ces sédiments. 

On tentera une i n t e rp ré ta t i on  de ce t te  séquence dans un cadre plus vaste (Chapitre IV), 
mais on peut ten te r  une première approche par l ' i n te rméd ia i re  d'une évaluat ion des taux 
d'accumulation des sédiments. 



2) TYPES DE SEDIMENTS ET TAUX D 'ACCUMULATION 

11 para î t  essent ie l  de d is t inguer  i c i  l a  sédimentation "fondamentale'.', représentée par 
des mic r i tes  plus ou moins r iches en organismes planctoniques (Gtobotmncana, e t  probable- 
ment Coccol i thophoridés) e t  l a  sédimentation "additionnée", représentée par des brèches e t  
microbrèches i3 éléments variés e t  par des microbrèches f ines (éléments cal c i  t iques de t a i l  l e  
proche de 0,l  mn). 

L 'o r ig ine  étrangère des éléments const i tuant 1 es brèches es t  r e l a t i  vment  aisée à dé- 
terminer dans l a  mesure où s ' y  t rouvent mêlés des débr is arénacés provenant de roches érup- 
t i ves  ou métamorphiques, e t  des débris d'organismes d ' o r i g i ne  nér i t ique.  Ce1 l e  des p e t i t s  
débris const i tuant l e s  m i  crobrèches f ines est  p l  us douteuse, mais 1 'aspect c r i s t a l  1 i n  de 
l a  grande major i té  d 'ent re  eux ne p a r a î t  pas compatible avec une o r ig ine  pindique ( i l  pour- 
r a i t  éventuellement s ' ag i r  de t r ès  p e t i t s  débris de Rudistes, t r i é s  par des courants) ; l e u r  
association avec de p e t i t s  quartz d é t r i  t iques anguleux e t  des P i  thonel les  (jamais observa- 
bles dans l es  m ic r i  tes  pindiques) s e r a i t  également en faveur d'une o r ig ine  a l  lochtone. 

Les d i v i s i on  413 (en pa r t i e ) ,  4 a e t  4 b sont ordinairement plus r iches en m ic r i  tes ; 
l a  d i v i s i on  4 c est  essent ie l  lement constituée de microbrèches f ines ( "ca lca i res g r i s " ) .  
C'est-à-dire que, sans qu'une d i f férence fondamentale ex is te  ( l es  proport ions des types de 
sédiments s ' inversent simplement), l e s  apports d ' o r i g i ne  étrangère au bassin deviennent pré- 
pondérants à p a r t i r  de l a  l i m i t e  Santonien-Campanien. Et ceci  meme en fa isan t  abstract ion 
des brèches e t  microbrèches à éléments variés, abondantes aux marges du bassin, mais re la -  
tivement rares dans les  affleurements étudiés. 

C'est donc, pour 1 'essent ie l ,  a ces apports'étrangers que 1 'on peut a t t r i b u e r  l ' é v i -  
dente augmentation du taux d'accumulation des sédiments à p a r t i r  de l a  l i m i t e  Santonien- 
Campani en. 

Un exemple, ce l u i  de l a  mei l leure coupe observée ( f ig.  I l l ) ,  i l l u s t r e r a  l a  tendance 
générale. On admettra, par approximation, les âges suivants ( v o i r  f i g .  108) : 

- 1 irni t e  des d i  v is ions 3-4/3 : 1 im i te  Turonien moyen-Turonien supérieur (1 irni t e  
des zones MCs 3-MCs 4) ; - 1 im i te  des d iv i s ions  4 b-4 c : .base du Campanien (1 im i t e  des zones MCs 6-MCs 7) ; - 1 im i te  des d iv i s ions  4 c-5 : 1 im i te  Maastr icht ien "basalu-Maastrichtien "moyen" 
( l i m i t e  des zones MCs 9-MCs 10). 

Pour l'ensemble du terme, correspondant à une période d'environ 20 MA, l e s  200 m de 
sédiments signalent un taux d'accumulation moyen de 10 m/MA, cependant nullement constant : 

- les 65 m de sédiments des d iv is ions 4/3, 4 a e t  4 b, correspondant à une pér io-  
de d 'environ 10 MA, indiquent un taux d'environ 6,5 m/MA ; 

- les 150 m de sédiments de l a  d i v i s i on  4 c, correspondant à une période d 'env i -  
ron 10 MA, indiquent un taux d'environ 15 m/MA. 

C'est-à-dire que l e  taux d'accunulation s e r a i t  au moins double au Campanien de ce qu ' -  
il f u t  au cours de l a  période précédente. Encore l e  taux correspondant à l a  période anté- 
campanienne e s t - i l  probablement surestimé, l a  d i v i s i o n  4 b (près du t i e r s  des sédiments) 
étant éventuellement campanienne, e t  ne correspondant pas en durée au t i e r s  de l a  période 
de t e p s  considérée. 

Deux phénomènes peuvent ê t r e  invoqués, dont l a  l i a i s o n  es t  incertaine. La sédimenta- 
t i o n  carbonatée es t  sans doute en p a r t i e  inhibée au cours de l a  période anté-campanienne 
en ra ison d'une prox imi té  de l a  CCD, puis par l a  su i t e  au cont ra i re  act ivée en ra ison d'ap- 
por ts  carbonatés étrangers de p lus en p lus abondants. Mais on juge mal s i  ce sont l e s  ap- 
por ts  carbonatés qu i  provoquent 1 'abaissement de l a  CCD, ou s i  ce sont les  fonds qui  con- 
naissent une remontée. Dans l e  premier cas, l e  bassin se canpor tera i t  passivement e t  l a  sé- 
dimentation se ra i t  sous l a  simple dépendance des condit ions imposées par 1 'environnement 
d'ensemble ; dans 1 e second cas, une radicale invers ion des tendances subsi dentes précéden- 
tes devra i t  ê t re  envisagée. 



Le deuxième terme de 1 ' a l  ternat ive es t  rendu peu vraisemblable par l e  f a i t  que l e  Cré- 
tacé t e r n i  na1 (Campanien-Maastrichtien) e s t  marqué par une f o r t e  subsidence de 1 a plate- 
forme de Gavrovo-Tripolitza à 1'W e t  l'enfoncement du domaine Parnassien à 1'E (sédimenta- 
t i o n  pélagique succédant à ce moment à l a  sédimentation nér i t ique précédente). Par a i l  leurs, 
s i  4 000 m de Flysch se sont déposés dans l e  domaine pindique au cours du Paléocène-Eocène 
( v o i r  p lus l o i n ) ,  ce qu i  implique sans doute encore un fonctionnement subsident, il appa- 
r a f t  peu vraisemblable que l e  Crétacé terminal a i t  pu correspondre à un s ingu l ie r  épisode 
de remontée des fonds, compris entre deux périodes de subsidence. On admettra donc que 
1 'accroissement des taux d'accumulation de carbonates au Crétacé terminal s o i t  essent ie l le-  
ment dû aux apports de débris carbonatés d 'o r ig ine  étrangere, important par l eu r  propre vo- 
lume e t  favor isant en outre l'abaissement des surfaces de dissolut ion, permettant à l a  sé- 
dimentation str ictement pélagique carbonatée de s'exprimer. 

V. - TERME 5 : COUCHES DE PASSAGE AU FLYSCH 

Il s ' a g i t  d'une expression empruntée à Aubouin (1959), s ignalant "que l e s  calcaires 
néocrétacés passent au Flysch en cont inu i té  stratigraphique'. On ne saura i t  trouver une ex- 
pression mieux adaptée à ce qu 'e l le  désigne ; e l l e  es t  ordinairement repr i se  dans l e s  pu- 
b l icat ions.  

Le faciès es t  en pr inc ipe aisé à déf in i r ,  pu i squ ' i l  s ' a g i t  d'une alternance banc à 
banc des éléments c o n s t i t u t i f s  du terme précédent e t  du terme suivant ; sont a ins i  in terca-  
l és  des bancs de cons t i tu t ion  t rès variée : 

- calcaires, micrites ou fines microbrèches en bancs décimétriques, identiques à 
ceux du terme précédent ; - brèches calcaires à éléments variés (Rudistes, ~rbit'oïdes abondants), également 
comparables à ceux du terme précédent, bien que constituant, dans les mêmes régions, des 
bancs plus épais ; 

- calcaires clairs ou bleutés, riches en microfaune pélagique, en bancs de faible 
épaisseur (rarement décimétrique), débités en fines dalles ou feuillets millimétriques ; 

- niveaux siliceux noirs en minces bancs, souvent particulièrement abondants aux 
alentours de la limite Crétacé-Paléocène ; 

- calcaires argileux et marnes, gris ou bleutés, parfois rouges ; 
- pélites argileuses, parfois sableuses ; 
- grès en bancs bien individualisés. 

On notera comne une exception dans l a  sér ie  pindique, l a  découverte de quelques Amno- 
n i t es  écrasées e t  de restes de poissons par Koch e t  Nicolaus (1969). 

S i  des mélanges peuvent ex is te r  en certains bancs (marnes, calcaires argi leux ou gré- 
seux), l a  ségrégation des divers constituants est  de règ le  ord ina i re  ; par exemple, une 
passée de ca lca i re  r i che  en microfaune comprise entre deux bancs gréseux sera absolument 
dépourvue de par t i cu les  quartzeuses. 

On conçoit que les  l i m i t e s  d'un t e l  ensemble soient d i f f i c i l e s  à f i xe r .  On admettra 
que 1 'appar i t ion du premier banc gréseux marque l a  base du terme e t  que l e  dernier banc 
calcaire,  pourvu qu 'il ne s o i t  pas éloigné de plus de quelques m du précédent, marque son 
sommet. La l i m i t e  in fér ieure es t  donc aisée à discerner ; l a  l i m i t e  supérieure es t  en p r i n -  
c ipe plus dé l i ca te  à s a i s i r  (des bancs calcaires épars se développant dans l e  Flysch) , mais 
dans l a  pratique, 1 'abondance des bancs calcaires cesse assez abruptement, permettant une 
déci s i  on peu a rb i t r a i r e .  

Chacune de ces l im i t es  n 'a  cependant de chance d16 t re  synchrone que sur de t r ès  p e t i -  
tes  surfaces c o r n  permet de l e  supposer l e  mode d'épandage des matériaux dé t r i t i ques  e t  
comme l e  montre l a  sensible hétérochronie des premières arrivées dét r i t iques,  déjà t3voquée 
précédemment (age du sommet du terme 4). Il n ' y  a donc pas l i e u  d'envisager séparément l ' d -  
ge e t  les  var ia t ions de facies du terme : chaque affleurement pose un problème pa r t i cu l i e r .  
On a simplement réuni, f i gu re  116, des sections de GZobotmcncana observables dans l a  p a r t i e  
crétacée des Couches de passage au Flysch de l a  région de Karpenission-Frangista. 





Le développement du terme de p a r t  e t  d 'au t re  ou à prox imi té  d'une "ligne-temps" aisé- 
ment d i  scernabl e, e s t  de nature à grandement favor iser  son etude. La coupure Crétacé-Pal éo- 
cène s ' y  trouve en e f f e t  maquée par  l a  d i spa r i t i on  apparemment instantanée des faunes de 
Globotmcncanu, su iv ie  presque imnédiatement par 1 'appar i t ion des Globigérinidés pa l  éocenes. 
Il e s t  donc possible d ' é t a b l i r  des comparaisons faciologiques de couches situées de p a r t  
e t  d 'aut re  de ce repère temporel de premier ordre, aisément discernable, même sur l e  t e r -  
ra in .  

11 res te  que les  d i f f i c u l t é s  matér ie l  l e s  de 1 'analyse demeurent considérables, non 
seulement en raison des possibles remaniements de microfaunes crétacés (fréquents dans les  
faciès un peu argi leux) , mais encore en raison des caractér ist iques 1 i thologiques du terme, 
favor isant  l es  décollements e t  l e s  disharmonies. 11 es t  donc nécessaire de disposer d'ex- 
ce l len ts  affleurements, que seuls peuvent f o u r n i r  des travaux de génie c i v i l .  Par chance, 
les  années 1968-1970 pendant lesquel les j e  f i s  l ' e ssen t i e l  de mes observations v i r e n t  l e  
creusement de nombreuses nouvel l e s  routes destinées à désenclaver les  v i  11 ages montagnards. 
Pourtant, même dans ces conditions, peu d'aff leurements sont exploi tables ; j e  n ' a i  en par- 
t i c u l i e r  jamais observé de coupe montrant en con t inu i té  l a  t o t a l i t é  du terme. A défaut de 
pouvoir comparer des ensembles complets, on devra confronter des séquences situées par  rap- 
p o r t  à 1 a 1 im i t e  Crétacé-Paléocène. 

La f i gu re  117 s i t u e  les  coupes dé ta i l l ées  représentées sur les  f igures 118, 119 e t  120 
qui seront, en même temps que l e s  données bibl iographiques, comn tées  su ivant  un p lan qu i  
a déjà é té  su iv i ,  é l a rg i  aux "régions adjacentes or ientales".  

On nomme "régions adjacentes or ientales",  l e s  danaines actuel  lement représentés par  
des sér ies s i  tuées en bordure imnédiate des affléurements str ictement pindiques, mais d 'a f -  
fi n i  tés diverses e t  structuralement superposées ; on tentera de. montrer dans 1 e chapi t r e  
I V  qu'on a toutes raisons d'admettre que ces domaines a i en t  jouxté  l e  bassin pindique. 

A )  ANALYSE DES COUCHES DE PASSAGE AU FLYSCH 

1)  AU NIVEAU DE LA REGION DE XARPENISSION-FRANGISTA 

On évoquera pour mémoire l a  sé r ie  Parnassienne, où surmontant des ca lca i res pélagiques 
dibge crétacé terminal, des couches pé l  i tiques rouges d'âge paléocène précèdent l e  Flysch 
(Celet, 1962 - colonne K, f i g .  120). Keupp (1976) c i t e  en p a r t i c u l i e r  dans ces couches Gr.  
aequa e t  Gr. velascoensis indiquant qu 'e l les  se développent jusque dans l e  Paléocène supé- 
r i e u r  (zone à Gr. pseudanemdii) ou 1 'Eocéne i n f é r i eu r  (éventuellement zone à Gr. subbo- 
tinue - v o i r  f i g .  9). 

La sé r i e  du Vardoussia a é té  examinée par Ardaens (1978) qu i  a montré l ' h a b i t u e l l e  
présence de "shales" rouges paléocènes ent re  l e s  ca lca i res crétacés e t  l e  Flysch. La coupe 
3 ( f i g .  117-118) es t  représentat ive de ce type de série. 

F@. 116. - Sections de Globotruncana ident i f iées  dans l e s  Couches de passage au Flysch 
(terme 5 )  de la  région de Xarpénission. 

2 d 4. Coupe PAA (fig. I I I ) .  
1 d 3 (PAA 40) ; 1 : Gt. arca ; 2 : Gt. gr. stuarti ; 3 : Gt. falsostuarti. 
4 (PM 48) : Gt. stuarti-conica, 

5 d I I .  Coupe PAD ( f e .  110). PAD 31 ; 5 : Gt. falsostuarti ; 6 : Gt. gansseri ; 7-8 : Gt. 
c f .  contusa ; 9 e t  11 : Gt. arca ; 10 : Gt. gr. stuarti. 

12 d 21. Coupe PM (proximité du somnet & terne, près de Miléa, rectangle H 13, fig. 88) .  
PMS 1 ; 12, 13, 14 e t  19 : Gt. stuarti-conica ; 15 e t  17 : Gt. mayaroensis ; 16 e t  21 : 
Gt. arca ; 18 : Gt. bulloides ? ; 20 : Gt. gansseri. 

22 à 29. Coupe PNC (colonne 5, fig. 118). 
22 d 26 (Pm 21, base de la colonne) ; 22 : Gt. gr. stuarti ; 23 : G t .  mayaroensis ; 24 

e t  26 : Gt. arca ; 25 : Gt. c f .  contusa. 
27 (PNC 22, base de la colonne) : Gt. gr. stuarti ( a f f .  elevata ?). 
28-29 (PNC 29, sommet de la colonne) ; 28 : Gt. falsostuarti ; 29 : Gt. contusa. 





Les affleurements du domaine pindique ne m'ont 1 i v r é  de coupes sat isfaisantes qu'au 
bord occidental du Synclinorium du Pinde o r i en ta l  d 8 E t o l i e  (Celet, 1962, p. 372). 

- La coupe 4 ( f i g .  117-118) correspond à 1 'aff leurement de 1 'un i té  ca lca i re  l a  
plus interne, proche du bord S de l a  f e u i l l e  Karpénission. Les couches maastrichtiennes, 
t rop  déformées ne permettent pas un lever  de dé ta i l ,  mais se t rouvent extrêmement pauvres 
en grès. Les calcaires pélagiques sont encore dominants dans l es  20 premiers m d'bge pa- 
l éocène. - La coupe 5 ( f i g .  117-118) correspond également ti 1 'aff leurement l e  p lus or ien-  
t a l  de l a  région ( é c a i l l e  de Koumbi - rectangle L 23, f i g .  134), près du bord N de l a  
f e u i l l e  Karpenission. Les grès représentent une t r è s  f a i b l e  propor t ion des 70 m de sédi-  
ments observés en cont inui té,  à l a  base desquels G t .  rnayaroensis a é té  dégagée. Le somnet 
de l a  séquence es t  occupé par un banc bréchique de près de 5 m de puissance, à éléments 
carbonatés at te ignant 1,5 cm de diamètre, pu is  par des marnes gr is -b leuté au sommet des- 
quel l es  un p e t i t  banc ca lca i re  renferme des Globigérinidés paléocènes. Bien que 1 'a f f leure-  
ment s o i t  t r ès  défavorable à l 'observat ion,  l e s  ca lca i res semblent absents des séquences 
grgso-pél i tiques qu i  sui  vent. - Plus à 1 'W, aux alentours de Karpénission, j e  n ' a i  pas é té  en mesure d'obser- 
ver de longues séquences où s o i t  maquée l a  1 i m i t e  Crétacé-Paléocène. Je donne à t i t r e  d'ex- 
emple l a  coupe 6 ( f i g .  117-118) observée peu à 1 ' W  de Karpénission (rectangle K 17, f i g .  
134 - PAD), représentative d'une séquence datée à sa base e t  à son sommet par G t .  rnayaroen- 
sis .  

Dans ce t te  région, l es  associations observées à l a  1 i m i t e  des Calcaires en plaquettes 
e t  des Couches de passage au Flysch ( v o i r  f i g .  -111 e t  112) montrent que l e s  passées gré- 
seuses apparaissent au cours du Maastr icht ien i n f é r i e u r  (alentours de l a  l i m i t e  des zones 
MCs 9-MCs 10). Le Flysch apparatt ordinairement t r è s  près de l a  1 im i t e  Crétacé-Paléocène, 
ce qu i  e s t  a t tes té  presque par tout  par l a  présence d'un ou deux bancs de ca lca i res à Glo- 
b i gé r i  nidés pa l  éocènes j us te  au sommet des dernières passées ca lca i res importantes. 

- Dans toute l a  p a r t i e  occidentale de l a  région, l e s  déformations p l us  importan- 
tes ne permettent pas de bonnes observations ; les  Couches de passage au Flysch para is-  
sent d'âge str ictement maastrichtien. 

En r d m d ,  les  grès paraissent développés de manière plus importante e t  p lus  précoce 
dans les  régilons occidentales que dans l es  régions plus or ienta les du domaine pindique ; 
les  régions adjacentes or ienta les sont indemnes de venues arénacées au Maastrichtien e t  
pendant une p a r t i e  au moins du Paléocène. 

2 )  AU NIVE'AU DU PINDE MERIDIONAL 

L 'un i t é  du Thimiama ( l o c a l i t é  Th, f i g .  117, coupe Th, f i g .  120) s i tuée en t re  l e  mas- 
s i f  du Kosiakas e t  l e  Flysch du Synclinal du Pinde o r ien ta l  (Aubouin, 1959) a é té  étudiée 
par Jaeger (1979). Selon ce t  auteur, l e s  ca lca i res du Crétacé supérieur supportent des ca l -  
caires roses de type "scaglia" datés du Maastr icht ien e t  du Paléocène ( G r .  veZascoensis y 
es t  iden t i f i ge )  ; aucune passée gréseuse n ' es t  notée dans ces horizons. 

F i g .  117. - Schkma de ZocaZisation des affteurements de Catches de passage au FZysch signa- 
Zds dans le  tezte. 

Les ZocaZitds signazees par un nwndro sont iZZustrdes par les colonnes des figures 118 
e t  119 ; Zes tocazitds s.ignaZées par une l e t t re  rna;juscuZe sont commentdes dans Ze texte 
(en rnajoritd d'aprds des donndes bibZiographiques). La figure 120 donne une m e  schdmati- 
que d'ensemble de ces affteurements. 
Légende - Ze : Zones externes ; PO : Nappe du Pinde-ûZonos ; f V : Vardoussia) ; PK : Nappe 
da Pamasse ; Z i  : Zones plus internes au front desqueZZes Zes unités de type Thimiama- 
Bdotien (Th-B) sont distinguées ; d : fornations discordantes. On a signalé p a r  un quaciriz- 
Zage particuzier Za "Fornation de Kerassia&Eiarf au coacr du SyncZinorh & & d e  orien- 
ta2 drEtcZie fd  Z 'W & Va.rdacssia, entre ZocaZitds 7 e t  9 ) .  



con t.- 



Les affleurements du "Système p l i s sé  de Karava" (Aubouin, 1959) m'ont l i v r é  une coupe 
( l o c a l i t é  1, f ig .  117 ; coupe 1, f ig,  118) montrant clairement, 1 'appar i t ion des grès dès 
l e  Maastrichtien (antérieure à un niveau daté de l a  zone MCs 10 par G t .  contusa e t  G t .  
gansseri, dégagées) ; les  30 derniers m a t t r ibuables au Crétacé sont cependant t r ès  r iches 
en calcaires. Les 15 m de sédiments surmontant l a  l i m i t e  Crétacé-Paléocène demeurent t r ès  
pauvres en grès, a lo rs  que dominent les  pél  i t e s  rouges e t  vertes. 

Plus au N, mais en pos i t ion  relativement p lus externe, dans l e  massif de Tr igg ia  ( lo -  
c a l i  t é  T, f i g .  117), Lecanu (1976) a noté 1 'appar i t ion des grès postér ieure à un niveau 
daté de l a  zone MCs 11 ( G t .  mayaroensis) dans 1 'un i té  de Tr iggia e t  postérieure à l a  zone 
MCs 10 ( G t .  contusa "grandes formes typiques" selon l e  déterminateur J.F. Raoult) dans l ' u -  
n i  t é  de Kokkino-Li t h a r i  . Le terme serai t entièrement compris dans l e  Maastrichtien supéri- 
eur. 

Plus à 1 ' W  ( l o c a l i t é  2, f ig .  117 ; coupe 2, f ig .  118) une coupe a l i v r é  une séquence 
t r ès  r iche en grès, où l es  calcaires pélagiques reprgsentent moins du quart  des 40 m de 
sédiments observés sous l a  l i m i t e  Crétace-Paléocène. Quelques rares bancs calcaires à Glo- 
b i  gér i  n i  dés pal éocènes s ' i n te rca len t  à l a  base du Flysch. 

A 1 'extrême f r o n t  de l a  nappe, Caron (1975) signale que l a  sédimentation carbonatée 
(bréchique) s 'est  poursuivie au cours du Paléocène ( l o c a l i t é  G, f i g .  117). 

En résumé, n i  l e s  uni tés pindiques l e s  plus occidentales, n i  l es  régions adjacentes 
or ientales ne sont l e  siège d'une sédimentation arénacée avant l e  Paléocène. Les af f leure- 
ments pindiques s i tués entre ces extrémes témoignent au cont ra i re  de venues arénacees im- 
portantes dès l e  Maastrichtien (dès l a  zone MCs 10 dans l a  l o c a l i t é  1) ; l e s  alternances 
gréso-péli t iques du Flysch deviennent dominantes aux alentours de l a  l i m i t e  Crétacé-Paléo- 
cène, c'est-à-dire que l e  terme es t  pour 1 'essent ie l  compris dans l e  Maastrichtien. 

3) AU ,NIVEAU DE LA REGION D'AGRAFA 

J ' a i  examiné une coupe de l a  sér ie  du massif des Kassidiar is (Nardakion) située ent re  
Vardali  e t  Petroto ( v o i r  car te  hors-texte de Aubouin, 1959) ( l o c a l i t é  S, f i g .  117 ; coupe 5, 
f i g .  120). Au-dessus de calcaires riches en Orbitotdes (renfermant' au somnet des Loftu- 
s i a ) ,  viennent environ 50 m de calcaires pélagiques e t  microbrèches, puis 20 m de ca lca i -  
res'  argi leux jaunâtres datés par G t .  mayamensis, enf in  10-15 m de calcaires arg i leux e t  
marnes à G l  obi gérinidés pal éocènes précédant 1 e Flysch. 

Plus à 1 'W, Court in (1979), examinant l e s  séries s i  tuees "au f r o n t  des zones i n t e r -  
nes" ( l o c a l i t é  B, f i g .  117 ; coupe B, fig. 120) a observe que l a  sédimentation carbonatée 
se poursui t  jusqu'à l a  f i n  du Crétacé e t  que l es  alternances gréso-péli t iques n'apparais- 
sent qu'au cours du Paléocène, à l a  sui  t e  d'un ensemble pé l i to-ca lca i re  rouge à Globorota- 
l ia .  

On dispose de peu d' informations sur l e s  affleurements pindiques de l a  f e u i l l e  Agra- 
f a  (169), peu favorables aux observations de dé ta i l ,  selon Mpodozis (1977) e t  Lybéri s 
(1978). Selon ce t  auteur, l e  sonmiet des Calcaires en plaquettes renfermerai t  G t .  mayaroen- 
s i s  dans l es  "éca i l l es  moyennes" (Mouskos, l o c a l i t é  M, f i g .  117). 

En rdsumé, l es  venues arénacées seraient plus précoces dans l e  domaine pindique que 
dans les  régions adjacentes or ienta les ; l e  Flysch s e r a i t  déjà i n s t a l l e  dans l e  domaine 
pindique a lors  qu'une sédimentation dépourvue de grès se poursui t  vers 1'E. 

FZg. 118. - Colonnes semi-schématiques reprdsentatives de sdquenoes continues observées 
dans l e s  Catches de passage au FZysch en Grdce continentaZe (s i tuat ion fig.  
a--, 

11/1. 

Ldqen.de - a : calcaires b&hiques ; b : calcaires pélagiques en minces bancs ( e t  niveaux 
s iZioem noirs) ; c : calcaires arqi2a.a e t  marnes ; d : pdlites e t  pd'lites sabZeuses ; 
e : grès. 

Le t r a i t  joignant les  coupes mat&rialise la  position de Za Zimite Crdtacé-PaZéocdne. 
La localisation de quelques niveaux fossi l i fdres permet une appréciation drâge (cont. : 
Gt. contusa ; gans. : Gt. gansseri ; may. : Gt. mayaroensis ; pseudomen. : Gr. pseudamenar- 
diil. Des sections de Globotruncana provenant de Za colonne 5 sont reprdsentées figure 116 
(22 a' 29). 





4 )  AU NIVEAU DU PINDE D'ETOLIE 

Dans l a  c l  use du Mornos, une un i  t é  ca lca i re  s i  tuée à 1 'avant du f r o n t  des écai 1 l es  du 
Vardoussia ( d i t e  du Pinde interne, par Ardaens, 1978) montre l e  Maastrichtien sous un fa- 
c iès entièrement carbonate (r iche en brèches calcaires) surmonté d'une alternance de cal- 
caires e t  pé l i t es  rouges à GZoborotaZZa précédant l e  Flysch ( l o c a l i t é  I ,  f i g .  117 ; coupe 
7, f i g .  119). 

' Une uni t é  bordant à 1 ' W  l e  Syncl i norium du Pinde o r ien ta l  d'Et01 i e  a 1 i v r é  deux cou- 
pes ( l oca l i t és  8 e t  9, f i g .  117 ; coupes 8 e t  9, f i g e  119) témoignant d'une t rès f a i b l e  
proport ion de grès dans les  horizons maastrichtiens ; les  grès demeurent peu abondants e t  
l es  calcaires se manifestent encore à l a  base du Paléocène. La coupe 8 témoigne d'une appa- 
r i  t i o n  des grès postérieure à l a  zone MCs 10. 

La coupe de Platanos ( l o c a l i t é  10, f i g .  117 ; coupe 10, f i g .  119) montre une p lus i m -  
portante proport ion de grès e t  calcaires gréseux au somnet du Maastrichtien, e t  1 ' i n s t a l  la-  
t i o n  du Flysch dés l es  premiers m at t r ibuables au Paléocène. 

En rdswnd, l e  domaine pindique montre des passées gréseuses plus largement développées 
au Maastrichtien dans l es  régions l es  plus occidental es ; les  régions adjacentes or ienta les 
sont indemnes de venues gréseuses avant l e  Paléocène. 

5 )  AU NIVEAU DU PELOPONNESE SEPTENTRIONAL 

L'Argol ide semble démunie de formations dé t r i t i ques  dl$ge maastrichtien ou paléocène 
ancien (Vrielynck, 1978). 

Les affleurements l e s  plus orientaux de l a  Table d'Arcadie, sont observables sur l e  
chemin permettant 1 'accès à l a  c i t ade l l e  dominant Argos ( l o c a l i t é  11, f i g .  117 ; coupe 11, 
f i g .  119). La 1 im i t e  Cfétacé-PaléocGne s'observe aisément à proximité de plusieurs bancs 
de s i  1 i ce  noir'e, au sein d'un ensemble ca lca i re  r i che  en microfaunes planctoniques. Les 
10 m supérieurs des calcaires sont a t t r ibuab l  es au Pal éocène (Gl obigér i  nidés e t  GZoborota- 
Zia) ; des p é l i t e s  rouges e t  jaunes l e s  surmontent sur environ 4 m, mais l a  base du Flysch 
n 'es t  pas observable en continuité. 

La région de Kato-Kl i tor ia (près du v i l l a g e  d'An0 K l i t o r i a ,  l o c a l i t é  12, f i g .  117 ; 
co'upe 12, f i g .  119) a l i v r é  à Flament (1973) des affleurements aisément interprétables,  
montrant que nu l  l e  passée arénacée n 'ex is te  dans l es  sédiments maastrichtiens ; l e s  p é l i -  
tes deviennent p lus abondantes au cours du PalCocene mais l es  premiers bancs gréseux n'ap- 
paraissent que dans un horizon t rès  proche d'un niveau daté du Paléocène supérieur par  Gr. 
pseudomenardii. Le Flysch n'apparatt que dans des niveaux plus récents. 

Plus à 1 'W, prés dlAroania, Me i l l i e z  (1971), puis Flament (1973) on t  étudié des a f -  
fleurements ( l o c a l i t é  13, f ig. 117 ; coupe 13, f ig.  119) montrant que l e s  sédiments aréna- 
cés se développent dès l e  Maastrichtien (daté peu précisément par l e  plancton, mais proba- 
blement élevé dans l a  mesure où Siderotites catcitrapoides est  observé à proximité des pre- 
miers bancs gréseux) ; l e s  passées calcaires disparaissent peu au-dessus de l a  l i m i t e  Cré- 
tacé-Pal éocène, au p r o f i t  des alternances gréso-pél i tiques. 

Près du f r o n t  de l a  nappe, toutes les observations ( l o c a l i t é  14, f i g .  117 ; coupe 14, 
f ig.  119) menées par I z a r t  (1976), montrent que s i  des pb l i t es  peuvent s ' i n t e r ca le r  dans 
l e s  horizons calcaires d'âge maastrichtien, ce n 'est  qu'au cours du Paléocène qu'apparais- 
sent l es  premières passées arénacées ; on n ' a  pas pu s a i s i r  i c i  l a  date de d i spa r i t i on  des 
calcaires, qu i  devra i t  e t r e  paléocène, aucun ca lca i re  plus récent n'ayant é té  Observé. 

FZg. 119. - CoZonnes sani-schématiques de séquences continues observdes dans tes  Couches 
de passage au FZysch au S de Za Grdce continentaZe e t  en P&Zoponnèse septen- 
triona2 (s i tuat ion fig. 11 7 ) .  

M&e Zdgende que figure 118 (Ze t r a i t  j o w n t  Zes coupes matériaZise Za limite Crdtacé- 
PaZdocdne) . " ,  

Colonnes 12 e t  13, drapras FZament (1973) ; Za colonne 14 es t  s%pZement aZZusive du 
type de séquence observable aux aZentacrs de .&a Zùnite Crétwé-PaZdocène draprds I zar t  
(1 976). 





En rdeum4, 1 es passees greseuses maastr icht i  ennes e t  1 e Flysch precoce se developpent 
dans une région de p a r t  e t  d 'autre de laque1 l e  1 es calcaires .sont seuls 8 .  se deposer au 
Maastrichtien e t  où l e  Flysch s ' i n s t a l l e  tardivement. 

Concl usion : repar t i  t i o n  des facies au Maastrichtien-Paldocene 

Les Couches de passage au Flysch representent un ensemble d'lige t r e s  variable, fon- 
damentalement heterochrone, dont l a  base peut &tre,  selon l e s  l ieux,  comprise entre l e  
Maastr icht i  en i n f é r i e u r  e t  l e  Pal eocene superieur, c 'est-à-dire dans un i n te r va l  l e  de temps 
approchant 10 MA ; l a  l i m i t e  superieure du terme se s i tue  entre l e  Maastrichtien terminal 
e t  vraisemblablement l e  Paleocene superieur, c 'est-&-dire dans un in te rva l  l e  de temps exce- 
dant certainement 5 MA. 

L'expression "Couche de passage au FlyschN es t  donc t r es  s i g n i f i c a t i v e  sur un p l an  
descr ip t i  f ou pour caracter i  ser 1 a fondamentale cont inui  t e  de l a  sedimentati on entre l e  mo- 
ment où regne partout l a  sedimentation ca lca i re  e t  ce lu i  où regnera par tout  l a  sedimenta- 
t i o n  arenacee. On ne peut cependant l u i  accorder, même dans de p e t i t s  secteurs, l a  moindre 
s i  gni f i c a t i a n  chronologique. Son manlement es t  donc t rês  del i cat  8 1 'échel le de 1 'ensemble 
de l a  region examinee ; il es t  p lus comnode de pa r t i cu l a r i se r  l e  type de sedimentation au 
cours de periodes si tuees de p a r t  e t  d 'aut re  de l a  l i m i t e  Cretace-Paleocene. 

- A l a  f i n  du Cretacé (Maastrichtien p.p.), il n'ex is te  nul depet arenace dans 
1 es regions adjacentes or ientales ; les  affleurements pindiques l e s  plus orientaux t h o i  - 
gnent s o i t  d'une sedimentation uniquement calcaire,  s o i t  ca lca i re  e t  p e l i  t ique, s o i t  d'une 
sedimentation ca lca i re  coupée de depdts greseux, lesquels demeurent dans chaque secteur 
transversal consider6 moins abondants qu' i 1s ne son t  dans des loca l  i tes p l  us occidentales ; 
enfin, l es  affleurements les  plus occidentaux connus ( l o c a l i  tes ."GU e t  14) proches du f ront  
de l a  nappe, paraissent dapwrvus de sediments detr i t iques. - Au Paleo.cene, il ex is te  egalement s o i t  dans l e s  regions adjacentes or ientales,  
s o i t  dans l e s  bffleurements pindiques l e s  plus orientaux, une a plusieurs dizaines de m de 
s&diments, ordinairement p6l i tiques, depourvus de passées greseuses ; les  affleurements 
plus occidentaux montrent ordinairement une ne t te  dominance des sediments greseux des l e  
debut de ce t t e  periode, & 1 'exception des affleurements s i tues prgs du f r o n t  de l a  nappe, 
oO l e s  calcaires dominent encore. 

L 'appar i t ion des gres e t  1 ' i n s t a l l a t i o n  du Flysch sont donc p lus precoces au long d'u- 
ne bande a l l o n  ee parallelement au f r o n t  de l a  nappe pindique, mais s'en ecartant aux ex- 
trhi tes N e t  8 de l a  region etudiée. 

Cette bande -aux l im i t es  sans doute d i f fuses e t  Bvidemnent r e t r éc i e  en largeur par  l e s  
e f fe ts  de l a  tectonique- representerai t  1 'axe d'un d i s p o s i t i f  de p a r t  e t  d 'aut re  duquel l e s  
premiers sediments gréseux e t  l e  Flysch sont p lus t a r d i f s  ( f i g .  120). 

L'image resul tant  es t  c e l l e  d'une depression r e l a t i v e  ayant occupe une pa r t i e  mediane 
du bassin pindique, où l es  sediments arenaces auraient et4 p ré fe ren t ie l  lement accumules. 

F i g .  120. - Reprdsentation sohthutique de Ztenemble des sdquencee observées aucc alentours 
de Za Zimite Crétacé-PaZéodne &nt, l e  domaine pindique e t  dans l e s  *ion8 ad- 
jacentes omentaZes en Ordos continentaze e t  en Pétoponnèse & N (s i tuat ion 
fig. 1171. 

\ 

Légende - a : calcaires &ritiques : b : oalcaires b~dahiques ; o : caZoaire8 péZagiques 
(parfoie gr4eeux) ; d : catoairee arg2Zeux e t  mmeia ; e : pdt i tee  ; f : g d s  (bu86 de8 
a Ztemancee gréso-péli t iques de type FZgach1 . 

Colonne B, dtapr&s Courtin ( 1  9701 ; colonne Th, d fapz4s Jaeger (1979) ; colonne G,  d ta -  
pz48 Caron (19751 ; ootonne K, dtapr(as Cetet (1882, p. 208) ; l e s  colonnes ra4nérotées  ont 
présentées figure8 118 e t  11 O .  

On a mie en duidance une bande longitudinale au Zong de Zaque Z l e  (ZocaZitds 2-8-10-1 3), 
pour chaque asotsur transversal, te8 gras sont pZu8 abondants (parfois clairement p h 8  pré- 
coces) e t  tee  oatoaires péZagiquea patéooBne8 sont moins abondante que dane t e s  rdqions s i -  
tudes d Z r E  e t  d I f W .  



La simple comparaison des secteurs transverses extrhes, permet de preciser ltinhge. 
Au N (Pinde méridional), les local i tés oil les grés sont daninants dés le  Maastrichtien e t  
oS le Flysch est installé des la limite Crétacé-Paléocene sont nombreuses. Au S (Pélopon- 
nèse septentrional, les gres d'dge maastrichtien sont exceptjonnels e t  les calcaires sont 
partout au moins notables dans les séquences paleocenes. C'est donc que pour des régions 
s i b h s  de maniere conparable dans le domaine pindique, les apports de particules aréna- 
cées ont eu plus tardqfs et  mains abondants au S qu'au N 'du dispositif. 

B )  SIGIPIFICATPN DÉS COUCHES DE PASSAGE AU FLYSCB 

La bathymetrie du bassin n'a probablement pas changé par rapport a ce qu'elle était 
au moment du dépbt des Calcaires en plaquettes. La présence de quelques Anrionites e t  de 
restes de poissons, qui pourrait en principe témoigner d'un passage des fonds au-dessus 
de 1 'ACD n'est peut-être pas significative, le d e b i t  en plaquettes des calcaires pouvant 
etre seul a l'origine de leur découverte. 

L'  hetérochronie prononcée du terme indique que 1 ' invasion du domaine pindique par les 
détritus arénaces s'est produite de maniare très progressive. Le bassin demeurant une de- 
pressi,on relative par rapport aux domaines environnants, se comporte comme un réeeptacle 
passif où. s 'Bpanchent les particules d'origine etrangere, selon les particul ari tes morpho- 
logiques des fonds et  en fonction de la situation de la (des) source(s) du materiel. 

1 ' E  c m e  à llW, ou mhe que les domaines ex- 
* N, ,rdr ni. "I:i t ort à la bande médiane si- 

0' .&w.*wA,wtFi r ,pes  ? "  , ,  ,.: 
ession pindique. 

Quelle que soit la patrie alimentatrice et quel que soit le processus de transit, 1 
reparti tion des 41 éments arénacés dans 1 a deression est donc fondamentalement longi tudi 
le, parallele dans ses grands traits à 1 'axe de la dépression. E t  ce mode de réparti tion 
ne peut être le simple effet de l'existence de l a  plate-forme Parnassienne, au moins là où 
elle est connue ; si 1 'alimentation longitudinale du domaine pindjque est nécessaire à cet- 
te  latitude, on distingue bien que c'est le même type de répartition qui se manifeste & 
des latitudes plus septentrionales ou plus méridSonales. 

L'apparition de plus en plus tardive et discrète de ces sédiments vers le S suggére 
que cc soit, pour le tronçon considéré, vers le N que se situe la source des apports. Mais 
ni 1 'origine, ni le processus depuis cette (ces) source(s) ne sont ainsi identifiés. 

Vers 1 'extérieur, aucune source potentielle n'est connue, On ne connaft pas dans les 
zones externes de mouvements anté-Bocenes d '  ampleur assez considerabl e pour avoir porte à 
1 'érosion un socle susceptible de fournir les matériaux arénacés ; s i  la zone de Gavrovo- 
Trip01 i tza connal t une notable modification de son canportement au Crétacé termi na1 -Paléo- 
cene, sa signification d'ensemble n'est nullement changée. 

Vers 1 ' intérieur; les sources potentielles sont difficiles à localiser (le dispositif 
maastrichtien fu t  repris plusieurs fois au Tertiaire), mais des formations détritiques d'a- 
ge crétacé supérieur (Macédoine : Mercier, 1960 ; Othrys : Çerriere, 1976) en attestent 
1 'existence. On admettra donc, c m e  plus vrai semblable, une origine interne des materiaux 
detritiques atteignant le  bassin pindique. 

La manière dont  ces matériaux on t  pu transiter depuis les zones alimentatrices vers 
le bassin plndique reste l'objet d~ suppositions. De multiples canyons transverses peuvent 
avoir jw(o le r61e d'émissaire, coniaie un8 source unique peut etre à 1 'origine des détritus 
par la suite épandus au long de l'axe du bassin. 

A ,l 'échelle du troncon consideré ici,  la vraisenblance d'une thar ie  admettant de ml-  
tipies &nissaires lateraux paraft faible : on se trouve bien dans une région oCi les sëdi- 

' mènts adnac8s sont plus precoces e t  masquent completeinent l a  sédimentation calclire avant 
la fin Qu Maastrichtien au N, alors que cette sedittentation calcaire reste dominante jus- 
qu'a la base du Paléocene au moins vers le S. Ctes1t-&-dire que la pdsence d'ua seul ~ I s -  
saire au H de l a  région considérée paraft pouvoir expliquer la répartition des sédiments. 



On ne peut évidement pas l o c a l i s e r  ce t te  éventuelle unique source. On j uge ra i t  qu ' e l l e  
puisse se s i t ue r  ent re  l e  Pinde méridional de Grèce e t  1 'extrême S de l a  Yougoslavie, où 
les un i tés  représentatives du s i l l o n  de Budva seraient, selon Cadet (1976); caractérisées 
par un Flysch apparaissant au sommet du Maastrichtien, mais essentiellement p é l i t i q u e  e t  
pratiquement démuni de grès dans ses niveaux paléocenes. 

On notera en f i n  que l e s  migrations de par t i cu les  d é t r i  t fques dans un d i s p o s i t i f  topo- 
graphiquement complexe a i ns i  évoquées ne sont nullement incompatibles avec des données ac- 
tue l les  ; a ins i  Blanchet (1977, p. 55) note qu'en Mer du Japon " l e  moment de 1 ' a r r i vée  des 
apports terr igènes en un po in t  donné es t  fonct ion de l a  morphologie du fond". Le mode d'ap- 
proche u t i l i s é  i c i  ( v o i r  aussi Fleury, 1971 a), relat ivement o r i g i na l ,  es t  favor isé par 
1 'existence d'un repère chronologique t r ès  exceptionnel ; ses résu l ta ts  re jo ignent  ceux 
qui  ont  pu ê t re  proposés à p a r t i r  d'étude des paléocourants ( v o i r  Rupke, 1978, p. 403). 

V I .  - TERME 6 : FLYSCH 

Le "Macigno", considéré comme d'age crétacé par Neumayr (1880) f u t  daté de 1 'Eocène 
par Phil ippson (1895). Ce qu i  f u t  confirmé e t  précisé par Renz en p lus ieurs  occasions ; 
cet  auteur signale en 1955 l a  con t inu i té  de l a  sédimentation au passage calcaires-Flysch 
e t  admet 1 'âge 01 igocène de ses niveaux les  plus récents, sur l a  f o i  de l a  présence de Or- 
thophragmina stettata ; cet te  conclusion est  manifestement erronée, l e  f o s s i l e  ne depas- 
sant pas 1 'Eocène supérieur. Les datat ions obtenues par l a  s u i t e  devaient confirmer que 
l e  Flysch ne s 'es t  pas déposé après 1 'Eocene supérieur. 

A )  LES AFFLEUREMEiVTS CONNUS 

Je n ' a i  pas étudié ce terme ; j e  procèderai à une rapide analyse des données b i b l i o -  
graphiques, du N vers l e  S. 

I 1) LE FLYSCH DU PINDE SEPiPENTRICNAL 

Le Flysch es t  i c i  décol lé de son substrat  e t  se trouve directement au f r o n t  de l a  nap- 
pe pindique, au contact du Flysch ou des séries carbonatées de l a  zone Ionienne interne. 

Brunn (1956), Desprair ies (1977) e t  Lorsong (1979) ont examiné les  affleurements s i -  
tués pres du f r o n t  de l a  nappe, dans l a  région de Metsovo ( v o i r  f i g .  117). 

La succession é t a b l i e  par Brunn a é té  confirmée par les  études plus récentes ; j e  l a  
rappel l e r a i  succinctement (on trouvera une colonne due Desprai r ies ,  in Dercourt e t  co l  1 ., 
1977, p. 24) des couches l e s  p lus anciennes aux p lus récentes, en u t i l i s a n t  l e s  descrip- 
t i ons  de Desprair ies : 

- Flysch rouge (150 m et plus 2) : pélites carbonatées rouges et/ou vertes, intercalées de 
calcaires argile& (à la base) et de grès ; 

I - Flysch gréso-pélitique (ou gréso-pélitique inférieur) (150 m) ; 
- - Flysch gréseux (300 m) ; 
- Flysch terminal (500 m) dans lequel Desprairies distingue : 

- Flysch gréso-pélitique supérieur (250 m) ; - Flysch pélitique (150 m) ; - Flysch conglomératique et wildflysch (100 m) constitué de gros olistolithes calcai- 
res, de paquets de roches vertes et de Radiolarites, emballés dans des argilites 
rouges et vertes. 

On notera que l es  Couches de passage au Flysch n ' a f f l eu ren t  pas dans ce t t e  région ; 
l e  Flysch rouge s e r a i t  d'âge yprésien e t  l ' e ssen t i e l  du Flysch s e r a i t  d'âge éocène moyen 
e t  supérieur. Desprair ies (1977, p. 116) c i t e  des faunes de Nummulites récol tées dans l e  
Flysch termi na1 , oil 1 'on remarque 1 a presence de N. fabianii. 

La puissance du Flysch s e r a i t  comprise i c i  ent re  1 000 e t  1 500 m. 



2 )  LE FLYSCH DU SYNCLINAL DU PINDE ORIENTAL (AU NIVEAU DU PINDE MERIDIONAI;) 

Une coupe continue a é té  étudiCe par Lecanu (1976), a 1 ' E  du massif de Tr igg ia  ( loca- 
l i t é  Ts f ig.  117) ; l a  succession suivante a é té  observée, au-dessus des Couches de pas- 
sage au Flysch : 

- Ensemble gréseux inférieur (150 m) , localement daté de 1'EocSne inférieur (Gr. fornosa 
et Gr. marginodençata, déterminées par G. Glaçon) ; 

- Ensemble gréso-marneux inférieur (350 m) ; 
- Ensable gréseux médian (300 m) ; 
- Ensemble gréso-marneux médian (150 m) ; 
- Ensemble gréseux supérieur (220 rn) ; 
- Ensemble gréso-marneux supérieur (100 m) ; 
- Fornation conglomératique, polygénique (roches vertes, jaspes, calcaires) et hétérométri- 
que, daté par de nombreuses Nummulites (déterminées par A. Blondeau) du Lutétien termi- 
nal pour les plus récentes. 

Les datations confirment ce l les  qu i  furent proposees par Aubouin (1959) ; l a  puissan- 
ce du Flysch s e r a i t  i c i  également comprise ent re  1 000 e t  1 500 m. 

< 3) LE FLYSCH DU SYNCLXNORIUM DU PINDE ORIENTAL D'ETOLIE 

Les 1 arges affleurements s i  tues a 1 ' E de l a  ~ e g i o n  de Karpéni ssion-Frangista ( f eu i  1 les  
no 189-190, f i g .  117) ont  é té  étudiés par Koch e t  Nicolaus (1969). Les auteurs é tab l issent  
l a  succession suivante, de bas en haut : 

- Basal greywackes (200 m) ; 
- Claystone (100 m) ; 
- Thick-bedded greywackes alternating with thinbedded clay - and siltstone (2 000 m au 
moins) ; 

- Claystone and thick-bedded greywackes (= 1. 000 m) ; 

- Clay - and siltstone wirh greywacke horizons ( n  500 m) ; 

- Clay - and siltstone with sporadiç greywacke horizons (- 500 ml. 

Signalons que l a  troisième d i v i s i o n  renferme des o l i s t o l i  thes constitues par fo is  par 
de grands blocs de calcaires nér i t iques. Beck (1975) a a i ns i  d is t ingué sous l e  nom de "For- 
mation de Kerassia-Milia" ( vo i r  f i g .  117, bande soulignée par  un quadr i l lage ent re  l es  l o -  
c a l i  tés 7 e t  8) un Flysch r i che  en o l i s t o l i t h e s  de roches vertes de provenance vraisembla- 
b l  ement in terne (l'sub-pél agonienne") qu i  témoignerai t de l a  tectogenèse des zones internes 
a lors  que l e  Flysch p i  ndique con t inua i t  a se déposer ( v o i r  Beck, 1980). 

Les datations proposées, du Paléocene a 1 'Eocène supérieur ne sont pas appuyées par 
des l i s t e s  de faunes. La puissance de l'ensemble dépasserait 4 000 m. 

4 )  LE FLYSCH DU PELOPONNESE SEPl'ENTRION4L 

Le Flysch e s t  i c i  peu puissant (200 3 300 m, s e l ~ n  Dercourt, 1964) et ,  3 l a  su i t e  d'a- 
rosions récentes, certainement t r é s  incomplet. Le Paléocène seul es t  daté, près de l a  base 
du Flysch. 

B)  CONCLUSIONS 

1)  SUR L 'AGE DU FLYSCH 

On a d i t  précédemment que l a  base du Flysch é t a i t  hétérochrone dans l a  région consi - 
dérée. I n s t a l l é  des l e  Maastr icht ien ( terminal)  vers l e  N (Pinde méridional) ,  il ne se dé- 
veloppe qu'a prox imi té  de l a  l i m i t e  CrCtacé-Paleocène dans l e  S de l a  Grèce cont inentale 



e t  qu'au cours du Paléocène en Péloponnèse septentrional, en des régions situées sensible- 
ment au long d'une bande allongée paral lelement au f r o n t  de l a  nappe pindique. De p a r t  e t  
d 'aut re  de ce t te  bande, l e  Flysch s ' i n s t a l l e  p lus tardivement, au cours ou à l a  f i n  du Pa- 
l éocène. 

Même 1 orsque domi nent l es  alternances gréso-pél i tiques du Flysch, des ca lca i res ri- 
ches en plancton e t  dépourvus de par t i cu les  dé t r i t i ques  se déposent sporadiquement presque 
partout.  

J ' a i  observé des passées de ce type en de t r ès  diverses l oca l i t és ,  dont j e  c i t e r a i  
quelques exemples : 

- Dans l e  Pinde méridional, au bord o r ien ta l  du système p l i s s é  de Karava (ext ré-  
mi té  E du tronçon B de l a  coupe s i tuée f i g .  91), p lusieurs passées calcaires sont i n t e r -  
s t r a t i f i ées  dans l a  masse du Flysch. L'une d ' e l l es  a l i v r é  Gr. pseudomenardii ; e l l e  se 
s i t ue  probablement à p lus d'une centaine de m de l a  base du Flysch, ce que des lacunes 
d'observations ne permettent cependant pas de contrôler.  Rappelons l a  datat ion de 1 'Eocène 
in fé r ieu r  en un niveau s i t ué  à près de 150 m de l a  base du Flysch (Lecanu, 1976, p. 57). 

- Dans 1 e secteur de Karpéni ssion-Frangista, vers 1 ' E, quelques récurrences ca l  - 
caires ex is ten t  ordinairement dans l es  2 ou 3 premières dizaines de m de l a  base du Flysch. 
Une passée datée par Gr. pseudomenardii se trouve un peu plus éloignée de l a  base du 
Flysch ; e l l e  apparaît t r ès  constante dans l a  région e t  j ' a i  pu préc iser  localement (Fleu- 
ry ,  1968) sa pos i t i on  à 70 m au-dessus de l a  1 im i t e  Crétacé-Paléocène coïncidant avec l a  
base du Flysch. De t e l l e s  passées sont manifestement p lus rares vers 1 'W ( t e r r i t o i r e  de 
l a  f e u i l l e  Frangista) mais c e l l e  qui e s t  datée par GP. pseudmenardii a é té  observée pres 
de Frangi sta. 

- Dans l e  Pinde d lEto l ie ,  aux alentours des l o c a l i t é s  9 e t  10 ( f i g .  117) au 
moins, e t  également vers l e  f ront  de l a  nappe, l a  première centaine de m du Flysch m'est 
apparue r i che  ,en passées calcaires, nombreuses e t  pa r f o i s  épaisses (jusqu'à 4 m) . Je f i gu re  
(p l .  X, 6 à 9) des exemplaires de Gr. pseuàomenurdii provenant de 1 ' une de ces passées, pro- 
che de l a  l o c a l i t é  10 ( f i g .  117), où ceprndant des complexités s t ructura les ne permettent 
pas d'apprécier 1 'épaisseur de sédiments qui  l a  sépare des Couches de passage au Flysch. Je 
f igure (pl .  X, 10 à 13) des spécimens de Gr. marginodentata accompagnant Gr. pseudomenardii 
dans une passée ca lca i re  proche de l a  l o c a l i t é  9 ( f ig,  117), t o u t  aussi imprécisément s i tuée 
dans l a  succession des couches. 

Il p a r a î t  t r ès  vraisemblable que l a  base du Flysch s o i t  dans ces régions notablement 
p lus r i che  en passées calcaires à faunes planctoniques que les  régions plus septent r i  onales. 

- En Péloponnèse septentrional, l es  Couches de passage au Flysch comprennent o rd i -  
nai rement 1 ' horizon à Gr. psardaienardii qui es t  fréquemment i d e n t i f i e .  

En concZusion, 1 e Pal éocène -e t  p a r t i c u l  ièrement l e  Pal éocène supérieur- peut ê t r e  par- 
t o u t  daté de manière sûre par l es  faunes planctoniques. 

Pour l es  periodes p lus récentes, l e s  datations sont plus incertaines dans l a  mesure où 
les  Forami n i  fères benthoniques compris dans les  grès peuvent e t r e  remaniés. La r é p é t i t i o n  
d'observations comparables montre cependant que 1 'Eocène supérieur représente t r ès  vraisem- 
blablement l a  période qu i  v i t  l a  f i n  du dépôt du Flysch. On s a i t  d ' a i l l e u r s  que les  sédiments 

. d ' dge 01 i gocène du s i  11 on méso- hel 1 énique recouvri r on t  ce Flysch en discordance. 

2) SUR LA SIGRIFICATION DU FLYSCH 

Les estimations de l a  puissance du Flysch au N de Karpénission (Pinde septentr ional  e t  
Pinde méridional)  e t  a 1 'E de cet te  l o c a l i t é  sont peu concordantes. On conçoi t  mal que sur 
une distance de 100 km, 1 'épaisseur de 1 'ensemble passe de 1 000-1 500 m à 4 000 m. Les es- 
t imations effectuées vers l e  N sont pourtant toutes du même ordre de grandeur e t  s i  ce l les  
de l a  région s i  tuée à 1 ' E de Karpénission sont sans doute rendues dél icates en raison des 
complications structurales,  l e u r  importance ne para1 t pas incompatible avec 1 a t a i  11 e des 
affleurements de Flysch observables de p a r t  e t  d 'aut re  de l a  haute va l lée du Sperkhios, en- 
t r e  Lamia e t  Karpénission. On ne saura i t  donc trancher ent re  ces d i f fé ren tes  estimations e t  
ent re  l es  conceptions sur l e  fonctionnement du bassin qu i  en découlent. Une puissance de 
1 000 m e s t  compatible avec un simple remplissage du bassin, qu i  conserverait l e  r61e de 
réceptacle pass i f  qu i  f u t  l e  s ien au moment de l ' i r r u p t i o n  des premiers sédiments d é t r i t i -  
ques ; une puissance de 4 000 m implique certainement un jeu subsident du bassin. 



Mais peut-être ne compare-t-on pas des domaines comparables. 11 e s t  en e f f e t  possible 
que l e  Synclinorium du Pinde o r i en ta l  d lE to l i e  corresponde à un domaine p1.u~ in terne que ce- 
l u i  que représente l e  Synclinal du Pinde o r ien ta l .  Il s e r a i t  possible dans ces condi t ions 
qu'une subsidence p lus accentuée ( e t  p lus  précoce) du domaine l e  p lus in te rne  a i t  permis l e  
dépbt de sédiments sous des puissances notablement plus considérables que dans des régions 
p 1 us ex ternes. 

Cette hypothèse sera développée par l a  s u i t e  e t  on d i r a  que s i  e l l e  ne peut e t r e  pour 
1 ' i n s tan t  testée, son in tégra t ion  dans l e  schéma d 'évo lu t ion de 1 'ensemble du d i s p o s i t i f  
hel 1 énidique es t  possible. 

Quoi q u ' i l  en so i t ,  il apparaTt que l e  Paléocène représente une période pendant laque l le  
l e  domaine pindique, au moins dans sa p a r t i e  occidentale ( c e l l e  où 1 'on observe l e  substra- 
tum du Flysch) ne semble pas avo i r  connu une modi f icat ion de son comportement antér ieur.  Les 
régions bordières ne sont toujours pas -où ne sont que tardivement, au cours de ce t t e  pér io-  
de- envahies par l e s  sédiments arénacés e t  des calcaires à plancton continuent de se déposer 
sporadiquement dans l e  bassin. C'est-&dire que l e  mode d'al imentat ion du bassin es t  compa- 
rab le  3 ce lu i  qui  régna l o r s  du dépôt des Couches de passage au Flysch. Les taux d'accumula- 
t i o n  des sédiments restent  f a i b l es  : par exemple les  70 m de grès e t  pé l  i tes compris entre 
l a  1 im i t e  Crétacé-Paléocène e t  l a  zone à Gr. pseudomewdi i  de l a  région de Karpénission, 
déposés pendant une période de 7 MA s ignale un taux de 10 m/MA, t o u t  à f a i t  comparable a ce- 
l u i  des Calcaires en plaquettes ; il semble en ê t r e  approximativement de même par tout  où 
1 'on a i d e n t i f i é  l e  Paléocène supérieur. 

La période correspondant à 1 'Eocène i n f é r i e u r  est  de s i g n i f i c a t i o n  p l  us douteuse, dans 
l a  mesure où e l l e  e s t  mal iden t i f i ée .  Les p é l i  tes. rouges du "Flysch rouge" du Pinde septen- 
t r i ona l ,  d'age yprésien pourraient témoigner en faveur d'un rattachement de ce t te  période d 
1 a précédente. 

C'est certainement au cours de 1'Eocène i n f é r i e u r  terminal ou de 1 'Eocène moyen que 
se s i t ue  un tournant d é c i s i f  de l ' h i s t o i r e  du bassin. C'est au cours de ce t te  période e t  à 
1 'Eocène supérieur que vont se produire les  p lus grandes accumulations. 11 n 'es t  a lors  plus 
possible d'envisager que 1 'essent ie l  des par t i cu les  d é t r i  t iques se propage au long de 1 'axe 
du bassin. Toutes l e s  zones plus internes sont a lors  recouvertes par l es  Flyschs (ou affec- 
tées par l a  tectorogenèse) e t  l e s  o l i s t o l i t h e s  du Synclinorium du Pinde o r ien ta l  d lE to l ie  
témoignent que l es  apports directement orientaux sont parfaitement possibles. 

Ces conclusions rejoignent ce l les  de Desprair ies (1977, P. 129), qu i  note que l e s  sé- 
quences du "Flysch in fér ieur"  (Flysch rouge d'âge yprésien) temoignent d'un bassin de fa i -  
b l e  mob i l i t é  a lors  que l e  "Flysch supérieur" témoigne d'une mob i l i t é  accentuée du bassin 
e t  d'un changement dans 1 es sources d'al imentation. 

En concZusion, l e  bassin pindique au ra i t  continué de jouer l e  r ô l e  de réceptacle pas- 
s i f  jusqu'au cours de 1 'Eocène i n f é r i eu r  (ou Eocène moyen p. p.) ; par l a  sui  te, a lors  que 
l a  production d'éléments d é t r i  t iques augmentait, .que les  sources se d i ve r s i f i a i en t ,  e t  que 
les  apports directement 1 atéraux prédominaient, l ' a c t i v i t é  du bassin s e r a i t  devenue consi- 
dérable. On peut admettre que ce t te  a c t i v i t é  s o i t  l i é e  à un jeu subsident du bassin permet- 
t an t  de grandes accumulations sédimentaires. 

11 reste  que l a  migrat ion du domaine a c t i f  e t  subsident de 1 ' i n t é r i e u r  vers 1 ' ex té r i -  
eur du bassin demeure une éventual i t é  vraisemblable au regard de 1 'évo lu t ion de 1 'ensemble 
du d i s p o s i t i f  hel  lén id ique ( v o i r  Cinquieme Par t ie )  mais nul  lement prouvée dans 1 ' é t a t  des 
connaissances. 



CHAPITRE IV : ESSAI SUR L'EVOLUTION PALEOGEOGRAPHIQUE DU BASSIN PINDIQUE ET 
DE SES MARGES , 

1. - LA CONSTITUTION DES SERIES OBSERVABLES A L'E DES AFFLEUREMENTS PINDIQUES 

On a précédemnent tenté de caractér iser les  sér ies marquant l es  re la t ions  du bassin 
pindique avec sa marge occidentale ; l a  préservation de témoins au f r o n t  de l a  nappe p in -  
dique e t  une r e l a t i v e  cont inu i té  des affleurements rendent l a  démarche assez sûre e t  im- 
pl iquent un minimum d'hypothèses. 11 n'en est  pas de meme du c6té de l a  marge o r ien ta le  du 
bassin où de larges affleurements de Flysch (ou 1 'absence des couches antérieures au Créta- 
cé supérieur dans l a  Table d'Arcadie) créent une d iscont inu i té  d'observation. 

Un essai d ' in te rp ré ta t ion  de 1 ' h i s t o i r e  du bassin pindique ne peut cependant pas ê t r e  
tenté en fa isan t  abstract ion des domaines bordiers orientaux ; on examinera l e s  diverses 
séries actuel lement s i  tuées a 1 ' E des affleurements pindiques ( f i g .  121) e t ,  recherchant 
ce qu i  l es  l i e  au bassin pindique, on tentera une hypothèse sur 1 'organisat ion du disposi- 
tif paléogéographique d 'or ig ine e t  sur son évolution. 

A) EN GRECE CONTINENTALE, AU N DU SPERK61IOS 

1 )  LES SERIES DE TYPE KOSIAKAS ET TH1MIAMA 

La d i s t i nc t i on  de ces deux ensembles es t  due a Aubouin (1959), qu i  montra i t  quo, che- 
vauchant l e  Flysch du Synclinal du Pinde or ienta l ,  l a  sé r ie  du Thimiama constituée de cal-. 
ca i  res d'dge éocrétacé terminal-éocrétacé é t a i t  chevauchée par 1 a sér ie  du Kos iakas, com- 
prenant des calcaires bréchiques a graveleux e t  des Radio1 a r i  tes, d '  tige jurassique sup6- 
r ieur-crétacé in fé r ieur .  De nouvelles études ont précisé ces donnees e t  des @quivalents 
ont  été reconnus au S des massifs qui  donnent leu rs  noms 3 ces sér ies ( f ig .  122). 

Le Tr ias supérieur f u t  découvert par Ferr ière (1974 a) qui  s i gna la i t  dans les  un i tés 
occidentales (Glykomilia, f i g .  122) une alternance de calcaires f i n s  ou bréchiques e t  de 
calcaires Zi Algues e t  Involutines, d'age norien ; les  un i tés or ienta les (Vi  tourna) presen- 
t en t  des calcaires f ins ,  parfois à "fi laments" ayant l i v r e  des Conodontes du Norien. Plus 
au S, entre P i  1 i e t  Mouzaki , Jaeger (1979-1980) a observé des calcaires s i l e x  e t  Halobies 
at t r ibuables au Trias supérieur. 

Le Jurassique e s t  const i tue de calcaires graveleux 3 ool i tiques e t  de Radiolar i  tes. 
Les plus fréquents foss i les  (Trocholines e t  ProtopeneropZis s t rdata)  ne permettent pas de 
t r es  précises a t t r i bu t i ons  chronologiques, mais selon Jaeger, l e s  facies rad io la r i t i ques  
apparattraient au Dogger e t  seraient largement dominants au cours du Malm, ce qu i  r e j o i n t  
les  concl usions de Scandone e t  Radoicic (1974). 

Jaeger signale en outre des "calcaires conglomératiques a éléments du cortege ophiol i- 
tique e t  de Radiolar i  tesn, remaniant des calcaires d'age valanginien. 

Courtin (1979), p lus  au S (entre Daphnospilia e t  Sperkhios, f i g .  122), a également 
observé de p e t i t e s  un i tés de type Kosiakas, oii seul l e  Dogger-Malm est  daté (Trochol ines 
e t  P. s t rkz ta )  dans des calcaires graveleux e t  ool  i tiques surmontés de Radiolarites. 

Aubouin e t  Bonneau (1977). Jaeger e t  Chotin (1978) montrèrent 1 'existence d'une f o r -  
mation dé t r i t i que  éocrétacée si tuée ent re  les  un i tés du Thimiama e t  du Kosiakas. 

Papani kolaou e t  Si  dér i  s (1979). Jaeger (1979-1980) découvrirent l e  passage cont inu de 
l a  formation dé t r i t i que  aux Calcaires du Thimiama, eux-mêmes surmontés normalement d'un ep- 
semble calcaro-pél i t ique  rouge pal  éocene-éocène in fé r ieur ,  puis d 'un Flysch. 

La sé r i e  du Thimiama se ra i t  donc a i ns i  constituée : 
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Vers 1 'W, mais seulement en bordure S des affleurements (près de Lamia), Fer r iè re  
(1979) a ind iv idua l i sé  une sér ie  d i t e  du P r o f i t i s  I l i a s  où, au-dessus d'un ensemble volca- 
no-sédimentaire, un Amnonitico-rosso t r ias ique  es t  surmonté de ca lca i res bréchiques d'âge 
dogger-malm p.p. (presence de P. s t r ia ta)  puis  de jaspes e t  pé l i t es  s i 1  iceuses. Plus a 1 ' W  
encore, Court in (1979) a mis en évidence, près de Trilophon, l a  présence de calcaires nér i -  
t iques à Algues e t  Invol  u t  ines du Tr ias supérieur (-Lias ?) , vraisemblablement surmontés de 
Radiolar i  tes. 

Au t o t a l  , ces séries d'âge t r ias ico -  jurassique, tectonisées avant l e  Crétacé supérieur 
(Ferrière, 1974 b) , témoignent d'une paléogéographie complexe. Si 1 'on admet que l e s  phases 
de s t ruc tu ra t ion  n 'on t  pas fondamentalement modif ié l e  d i s p o s i t i f ,  l es  domaines l es  p l us  pé- 
lagiques auraient é té  compris, au Tr ias au moins, ent re  deux domaines nér i t iques (de type 
Pélagonien à I 'E ,  de type "Trilophon" à I'W), ce qu i  reprend les  conclusions de Court in 
(1979, p. 56). 

I 3) LES SERIES DISCORDANTES 

La région de Théopétra ( f i g .  122) montre, en pos i t i on  éventuel 1 ement discordante sur 
les  roches du complexe ophio l i t ique,  quelques m de jaspes e t  ca lca i res à Radiolaires e t  
Calpionelles (signalées par Albandakis e t  Kal lergis,  1970) du Tithonique-Berriasien ( A r -  
daens, 1978), des brèches du Barrémo-Aptien (daté par des Orbi t o l  ines) pu is  des ca lca i res 
à Rudistes du Crétacé supérieur. Le Maastr icht ien v o i t  l a  mise en place des premiers sédi- 
ments arénacés. 

En Othrys ( f i g .  121), Fer r iè re  (1974 b) met en évidence une discordance généralisée 
du Crétacé supérieur. Le Cénomanien -e t  localement l e  Turonien- se t rouvent représentés 
vers 1 'E par une sér ie  f lyschoide ; l e  Sénonien-Maastrichtien correspond à un ensemble ca l -  
ca i re  r i che  en mégabrèches. Vers 1 'W, l e s  sér ies d é t r i  t iques de base n 'apparaissent pas ; 
l e  Sénonien-Maastrichtien e s t  représenté par des calcaires à Rudistes, l a  base du Flysch 
es t  d ' âge pal  éocène. 

Ces f a i t s  évoquent précisément l es  observations de Pichon (1979) qui ,  p lus  au N, met 
en évidence l a  superposit ion de 2 discordances, l 'une d'tige t i thon ique à berr iasien, l ' a u -  
t r e  d'age a l  bien-cénomanien. 

Fig. 122. - Structwle e t  cons t i tu twn des séries bordant d Z'E la  nappe pindique, entre 
Kastaniotikos e t  Sperkhios. 

- Esquisse structuraZe shpZ i f i ée  d'après CeZet e t  coZZ. (1978). 
Légende - PO : Série du Pinde-OZonos (FZysch) ; Th : Série du Thinriama fa : détritique 
crétacé inférieur ; b : calcaires néocrétacés) ; Kos : Série du Kosiakas l e t  de MZofon)  ; 
Ma2 : Séries Matiaques ; ûph r ûphioZites ; Cs : Crétacé supérieur discordant ; P m  : Sb- 
r i e  du Parnasse ; kZ ; kZippes de matériet plus interne ; M : série du Bassin AZbaw-Thes- 
salien ; fs : formations superficieZZes. - Colonnes ZithoZogiques simpZifiées (Thimiama e t  Kosùzkas d'après Jasger, 1979-1980 ; 
Tria8 de GZykomZZia d'après Za description de Ferrière, 1974 a ; Série de TriZofon d'après 
Courtin, 1979, fig. 27 ; Séries MaZiaques d'après Ferrière, 1979). 
Légende - 1 : Permien sch i s to -grdsu  ; 2 : Formation voZcano-sédhentaire d piZZow-lavas ; 
3 d 10 : calcaires (3 : (3 InvoZutines -figuré sombre- e t  Algues, 4 : dotomitiques, 5 : gra- 
veZau e t  ootit iques, 6' : anunonitico-rosso, 7 : d s i tex ,  8 : pblagiques, 9 : C O ? ? ~ Z O ~ & P U ~ ~ -  
ques, 10 : bréchiques e t  microbréchiques) ; 11 : grès ; 12 : pétites ; 13 : pdZites siZi- 
ceuses ; 14 : Radiolarites ; 15 : série chaotique d éléments voZcaniques ("m&ZangeU) ; 16 : 
piZ2oweZavas e t  R a d i o t d t e s  associés ; 17 : péridotites e t  gabbros ; 18 : oz is to l i tes .  
Datations - PER : Permien ; We : Werfénien ; An : Anisien ; Ca : C d e n  ; No : Norien ; 
Ti th  ; Tithonique ; Va2 : VaZanginien ; AZb : AZbien ; CR : Crétacé ; Maa : Maastrichtien ; 
PAL : PaZBocène. 



4) W E  D'ENSEMBLE 

Les propos suivants sont fondés sur l e  postu la t  que 1 'ensemble des sér ies précédemment 
évoquées fu ren t  déposées à 1 ' W  du domaine nér i t i que  pélagonien, ce qu i  paraTt l e  mieux ré- 
pondre aux données exprimées par Fer r iè re  (1979), qu i  cependant ne s'estime pas en mesure 
d 'exclure une or ig ine u l  t rapé l  agonienne. 

Dans ce t te  optique, les  sér ies Mal iaques e t  l e s  sér ies de type Kosiakas pourraient re- 
présenter l es  témoins d' un domaine sédimentaire s t ructuré avant l e  Crétacé supérieur ( e t  
vraisemblablement à l a  f i n  du Jurassique ou au début du Crétacé) dont l a  bathymétrie ne se- 
r a i t  cependant pas uniforme. Le domaine l e  plus pélagique (sé r ie  de Loggist ion) se trouve- 
r a i t  en effet compris entre l e  domaine nér i t i que  pélagonien e t  l e  haut-fond du Tr ias  (Gly- 
komi 1 ia-Tr i lofon, v o i r  supra), puis du Lias-Dogger (Kosiakas) , qui  l e  séparerai t  du domaine 
p i  ndique. 

L 'opt ion de Aubouin (1959), Papanikolaou e t  S idér is  (1979), Jaeger (1979-1980) selon 
laque1 l e  l es  séries du Kosiakas e t  du Thimiama const i tuera ient  un unique ensemble ( tard ive-  
ment d ive r t i cu lé )  n '  i n f l u e  en r i e n  sur l es  reconst i tu t ions paléogéographiques au Trias- 
Jurassique ; ses conséquences ne por ten t  que sur l 'avancée p lus ou moins importante qu'on 
peut a t t r i bue r  au(x) f r on t ( s )  tectorogénique(s) u l  t é r i eu r ( s )  . 

Quelques t r a i t s  d'une h i s t o i r e  comnune à ces régions e t  au domaine-pindique peuvent 
donc ê t re  dégagés. 

a) Au Trias-Jurassique 

La r é p a r t i t i o n  des calcaires noriens es t  remarquable : un haut-fond né r i t i que  (Glyko- 
m i  1 ia -T r i  1 ophon) sépare deux domaines pélagiques. 

La sédimentation r ad io l a r i t i que  s e r a i t  i n i t i é e  dans l es  deux bassins aux alentours de 
l a  1 im i te  Trias-Lias mais ne se maint iendra i t  qu'au coeur du bassin Mal iaque (Loggist ion) , 
l e  bassin pindique voyant l e  rétablissement de l a  sédimentation ca lca i re  au cours du Lias. 

La sédimentation r ad io l a r i t i que  gagnerait 1 'ensemble des domaines au cours du Dogger 
e t  règnera i t  partout au cours du Malm, sauf aux bordures extrêmes opposées de 1 'étendue 
mari ne (Pinde-Olonos externe - Séries Mal iaques o r i en ta l  es : Garméni -Chatala) . 

bl Au Jurassique termina2 (?) - Crétacé 

Les e f f e t s  d i rec ts  d'une première pu1 sion tectorogénique ( f i n i  -jurassique-éocrétacée) 
a t te ind ra ien t  l a  région Mal iaque ( e t  l e  Kosiakas, éventuel lement). Les dé t r i t us  1 i bérés, 
abondants dans les  régions proximales, se trouvent s o i t  discordants (Théopétra e t  éven- 
tuellement Thimiama), s o i t  concordants (au sein de 1 'éventuelle sé r ie  unique Kosiakas-Thi- 
miama) , plus discrètement dans les  régions d is ta les  (Pinde-Olonos - v o i r  f i g .  105). 

NB : Les éventualités envisagées sont fonction des divers types de relations qui peuvent 
être admis entre séries du Kosiakas et du Thimiama. 

Une deuxième pu1 sion tectorogénique ( f in i -Crétacé in fé r ieu r )  s e r a i t  t r adu i t e  par une 
recrudescence des apports arénacés dans l e  domaine du Thimiama e t  une nouvelle invasion 
par ceux-ci du bassin pindique (Premier Flysch). 

Une s t a b i l i s a t i o n  au cours du Crétacé supérieur i n d u i r a i t  une homogénéisation des con- 
d i t i o n s  de sédimentation sur l'ensemble des domaines, marquée par l e  dépôt de ca lca i res pé- 
1 agiques ; des calcaires à Rudistes caractér isent cependant 1 'Othrys occidentale. Le bassin 
du Pinde-O1 onos const i tue une dépression re la t i ve ,  t r adu i t e  par 1 es modal i tés d '  i n s t a l  1 a- 
t i o n  des premiers sédiments arénacés au cours du Maastri  chtien-Pal éocène ( v o i r  f i g .  120). 



EN GRECE CONTINENTALE, ENTRE SPERKRIOS ET GOLFE DE CORINTHE 

Le t r a i t  dominant de ce t te  rég ion es t  const i tué par l e  massif parnassien ( f i g .  123), 
bordé con t i  nuement à 1 ' W  par 1 es écai 1 les  du Vardoussia, lesquel l es  chevauchent s o i t  d i rec -  
tement l e  Flysch du Syncl inal  du Pinde or ienta l ,  s o i t  au SW une sér ie  par t i cu l iè re ,  d i t e  
de Pendéoria. Le Massif por te  des kl ippes de matér ie l  béotien ou pélagonien. 

1) LA SERIE DU PARNASSE 

Je c i t e r a i  principalement pour ce t te  brève analyse l e s  travaux de Celet (1962) e t  
Clément (1979). La sé r ie  e s t  continuement nér i t i que  depuis l e  Tr ias supérieur jusqu'au Sé- 
nonien. Trois horizons de bauxi te s ' y  in te rca len t  : 

l - horizon B 1 : situé entre le Dogger et le Malm (également connu dans les affleurements 
pélagoniens occidentaux) ; 

1 - horizon B 2 : d'âge fini-jurassique ; 

I - horizon B 3 : situé entre le Crétacé inférieur et le Crétacé supérieur. 
Une sgdimentation pélagique ca lca i re  s ' i n s t a l l e  au Campanien-Maastrichtien ; l e  som- 

met de ces couches es t  localement endui t  d'une croûte ferrugineuse e t  phosphatée (Celet, 
1962, p. 296-297), sur 1 aquel l e  reposent des pé l  i tes  rouges pa l  éocènes, auxquel 1 es succède 
un Flysch. 

I 2 )  LA SERIE DU VARDOUSSIA 

Cette sér ie  pa ra î t  t r ès  var iable dans l e  d é t a i l  ; on en rappel lera  les  grands t r a i t s ,  
d'après Celet  (1962, 1979) e t  Ardaens (1978). 

Le Tr ias es t  t r ès  remarquable ; un ensemble volcano-sédimentaire ( laves -basaltes e t  
trachytes-, py roc las t i  tes e t  blocs ca lca i res)  s ' y  trouve compris entre un ensemble ca l  caro- 
pé l  i t i q u e  (ca lca i res à "fi laments", Radiolaires e t  s i l e x )  d'âge scythien supérieur e t  un 
Amnoni t ico-rosso d'age anis ien supérieur (Ardaens e t  col  1 ., 1979). Le Ladi n ien est  repré- 
senté par des calcaires s i l i ceux  au S de L idor i k ion  e t  par un ensemble pé l i to-ca lca i re ,  
renfermant par fo is  des débr is arénacés au N de ce t t e  l oca l i t é .  Le Carnien e t  l e  Norien 
sont représentés par des calcaires à Radio1 aires, pa r fo is  microbréchiques, dolomitiques 
au S de l a  chafne. 

Le L ias  v o i t  1 'extension généralisée de brèches calcaires pu is  de ca lca i res ool i ti- 
ques e t  graveleux qu i  se poursuivent au cours du Dogger. C'est probablement de cet te  pé- 
r iode que date 1 'épisode d '  intense a c t i v i t é  de l a  bordure du Parnasse, t r adu i t e  par des 
mégabrèches, étudiées en d é t a i l  par Johns (1978). 

Le Dogger (p.p. ? ) J  Malm correspond à une période de sédimentation s i  1 i ceuse (jaspes 
vers l e  N, calcaires à s i l e x  vers l e  S) additionnée de niveaux bréchiques. 

l 
Le Tithonique es t  marqué par des calcaires, pa r fo is  dolomitiques ou s i l i ceux ,  à E l -  

- l ipsact in ies .  Vers l e  S de l a  charne, les  E l l i p sac t i n i es  disparaissent au p r o f i t  des Gas- 
téropodes e t  des Bryozoaires, l e s  ca lca i res perdent l eu r  s i l i c e  e t  sont plus fréquemment 
bréchi ques. 

Le Crétacé basal e s t  représenté par des ca lca i res pélagiques (Calpionelles) ti passées 
arénacées ; 1 ' A l  bo-Cénomanien correspond à des calcaires bréchiques (aucun niveau de même 
âge n 'es t  connu au S de l a  chatne). , 

Le Turonien e t  1 e '  Coniacien correspondent ti 10-15 m de calcaires pélagiques (GZobo- 
truncam) e t  jaspes. Le Sénonien e t  l e  Maastr icht ien présentent des ca lca i res à GZobotmn- 
cana r iches en passées bréchiques hétérogènes (débr is de Rudistes e t  de couches antérieu- 
res). 

Le Paléocène correspond à des pé l i t es  rouges surmontées d 'un Flysch éocène. 







a) Au Trias-Jurassique 

Le massif  parnassien apparaî t  l i é  au domaine pélagonien pendant t o u t  ou p a r t i e  de 
c e t t e  période : l e s  fac iès  né r i t i ques  uniformément observés vers 1 ' E  corne l ' h o r i z o n  de 
baux i te  B 1 semblent en témoigner ; c ' e s t  d ' a i l l e u r s  l a  conclusion de Celet  (1979, p. 731). 
Par a i l l e u r s ,  l e  creusement du bassin récepteur du Flysch béot ien e s t  probablement posté- 
r i e u r  au dépôt de l ' h o r i z o n  baux i t ique B 2 s i  l ' o n  s u i t  l e s  conclusions de Combes (1979) 
q u i  v o i t  dans ce minerai  un hér i tage d i r e c t  de 1 'érosion des massi fs  oph io l i t i ques .  En ou- 
t r e ,  Combes (1979) f o u r n i t ,  pa r  l ' é tude  d é t a i l l é e  des fac iès ,  de préc ises  ra isons de c r o i -  
r e  que l e  bord mér id ional  ac tue l  du mass i f  parnassien coïncide au Jurassique supér ieur 
avec l e  domaine "externe" de l a  plate-forme ( v o i r  f ig. 10, p. 50), c ' es t -à -d i re  sensible- 
ment à un rebord de l a  plate-forme. 

Vers 1 'W,  l e  domaine du Vardoussia apparaî t  1 i é  au Parnasse pa r  l e s  brèches q u ' i l  r e -  
c u e i l l e  e t  1 ' i r r u p t i o n  au L ias  e t  au Ti thonique de fac iès  apparemnent nér i t iques.  Mais ce 
domai ne po r te  aussi 1 e témoignage d '  in f luences pélagiques au Tr ias  supérieur, pu i s  au Dog- 
ger (? )  - Malm,de caractère pindique. On manque de données comparables à c e l l e s  du T r ias  
i n f é r i e u r  e t  moyen dans l e  domaine p ind ique mais on notera que c ' e s t  également à 1 'An is ien  
que dans 1 'Uni t é  du Megdhovas commence à se développer un Atnnonitico-rosso, au-dessus de 
roches e f fus i ves  à tendance basal t ique.  

La s é r i e  de Pendéoria représente un seu i l ,  à l a  l i m i t e  de 1 'émersion au T r ias  p.p. - 
L ias  p.p., qu i  ne permet pas d'admettre que l e  domaine du Vardoussia a i t  pu ê t r e  l a  marge 
du bassin pindique. On ne s a u r a i t  d i r e  s i  ce s e u i l  s u i v a i t  tou te  l a  bordure occidentale de 
l a  plate-forme parnassienne, encore que l e s  d i f férences de faciès notées en t re  l e  N e t  l e  
S des sér ies  du Vardoussia ( l a  l i m i t e  é t a n t  approximativement s i t u é e  au niveau de L i d o r i -  
k ion)  puissent  ind iquer  son amortissement ; mais il e s t  possib le que l e  découpage s t ruc tu -  
r a l  présente une ce r ta ine  o b l i q u i t é  sur  l e s  zones de fac iès  e t  que des domaines r e l a t i v e -  
ment d is taux par rappor t  au Parnasse s o i e n t  représentés au N, a l o r s  que des domaines pro-  
ximaux so ien t  représentés au S. 

b)  Au Crétacé-Paléocène 

Au Crétacé i n f é r i e u r ,  1 e domaine parnassien se t rouve certainement séparé du domai ne 
pélagonien pa r  l a  dépression où s'accumule l e  Flysch béotien. On s a i t  que l ' u n e  des .hypo- 
thèses retenues pa r  Clément e t  c o l l .  (1979) pour exp l iquer  l a  présence de l a t é r i t e s  dans 
une s é r i e  f l yschoïde d'âge apt ien-a lb ien (en p o s i t i o n  a l lochtone au S du Parnasse - rég ion 
d l A n t i k i r a )  e s t  que l e  s i l l o n  a i t  commencé a lo rs  d ' ê t r e  comblé. Pour l e  reste,  l a  s i t u a -  
t i o n  semble peu changée vers 1 'W, où l e  haut-fond de Pendéoria subsiste,  ca rac té r i sé  par 
une sédimentation pélagique condensée à l ' é c a r t  des venues bréchiques, encore abondantes 
dans l e  Vardoussia, q u i  r e c u e i l l e  également au N des apports arénacés (au Néocomien). 

Au début du Crétacé supérieur, une sédimentation n é r i t i q u e  s ' i n s t a l l e ,  en discordance 
dès l e  Cénomanien dans l e  domaine pélagonien ( v o i  r Clément, 1979) , en concordance sur  1 ' ho- 
r i z o n  bauxi t i q u e  B 3 dans l e  Parnasse, q u i  s'oppose encore à l a  sédimentat ion pélagique des 
domaines s i  tués à 1 ' W du Parnasse ; l e  domaine de Pendéoria res te  ca rac té r i sé  pa r  une sédi- 
mentat ion t r è s  condensée e t /ou  1 acunaire. 

A l a  f i n  du Crétacé supérieur, correspond une homogénéisation des condi t ions de dé- 
pst, toutes l e s  zones présentant une sédimentat ion pélagique, remarquablement condensée e t  
démunie de brèches dans l e  domaine de Pendéoria. Certaines des zones, nouvellement rega- 
gnées au domaine marin, fourn issent  a l o r s  1 'essent ie l  des matériaux carbonatés accumulés 
sous forme de brèches dans l e  Vardoussia e t  l e  Pinde-Olonos : ces brèches sont  r i ches  en 
débr is  d'organismes benthoniques (Orbi toïdes.. . ) q u i  ne peuvent p roven i r  du domaine par-  
nassien, a l o r s  s iège d'une sédimentat ion pélagique. 

Le Maast r ich t ien  e t  l a  p lus  grande p a r t i e  du Paléocène au moins témoignent d'une pos i -  
t i o n  basse du domaine s t r ic tement  pindique, seul à recevo i r  des venues arénacées ( v o i r  f i g .  
120) . 



C) AU NE DU PELOPONNESE (ARGOLIDE OCCIDENTALE ET MONTS GERANEES) 

La d i s c o n t i n u i t é  des aff leurements, due s o i t  aux étendues marines, s o i t  aux recouvre- 
ments super f i c i e l s ,  empêche i c i  d'observer 1 'ensemble des r e l a t i o n s  s t ruc tu ra les  ( f  i g .  
124). On examinera d'abord l e s  aff leurements d 'Argo l ide  où deux sér ies,  a f fec tées p a r  une 
tectogenèse d'âge anté-crétacé supérieur, sont st ructuralement superposées ; on l e s  compa- 
r e r a  à 1 a s é r i e  a f f l e u r a n t  dans l e s  Monts Géranées (Péninsule de Pérachora) . 

1) LES SERIES D'ARWLIDE OCCIDENTALE 

On donnera une succincte desc r ip t i on  d'après l e s  observations de Vr ie lynck  (1978 a-b). 

a )  La série du l'rapézona 

Le Trias-Jurassique p.p. e s t  représenté par  des ca l ca i res  nér i t iques,  puissants d'en- 
v i r o n  600 m, où l e  Carnien e t  l e  L ias  moyen sont datés ; l e s  niveaux supérieurs de 1 'ensem- 
b l e  (L ias  p.p.) passent vers l e  SE (à 1 'E d8Epidaure, f i g .  124) 3 des ca l ca i res  à s i l e x .  

Le Toarcien (4  zones d'bonites, d'après Kottek) correspond à des ca l ca i res  rouges, 
noduleux, renfermant des Ammonites, à 1 'E d '  Epidaure. 

Une surface du rc ie  p o u r r a i t  séparer c e t  ensemble de c a l c a i r e s  rouges à Rad io la i res  ou 
de jaspes à Radiola i res (quelques m à quelques d iza ines de m) d'âge t i t h o n i q u e  a ,  barrémien. 

Un ensemble arénacé (ca l ca i res  d é t r i  t iques e t  pé l  i tes),  non daté, surmonte l e s  Radio- 
1 a r i  tes. 

Les va r ia t i ons  de fac iès  au se in  des sér ies  ca l ca i res  ind iquera ient  l e  passage à un 
domaine pélagique s i t u é  à 1 'E. 

NB : C'est au contact des calcaires néritiques de cette série que Bachman et Risch (1976) 
ont signalé un Flysch à éléments ophiolitiques d'âge crétacé inférieur (dit "éohellénique", 
Jacobshagen et coll., I976), passant à des calcaires du Crétacé supérieur. La nature des 
relations de ce Flysch avec les calcaires néritiques proches ne semble cependant pas sus- 
ceptible d'être affirmée (Vrielynck, 1978 a) et l'on ne peut pas être assuré que ce Flysch 
appartient à la série de Trapézona ; il ne semble d'ailleurs pas qu'à âge égal, sa coexis- 
tence avec les formations pélagiques précédemment citées soit possible. 

b)  La s é r i e  d tEpidÛure 

Cet te  s é r i e  e s t  s t ructuralement superposée à l a  précédente ; e l l e  a f f l e u r e  à l a  p é r i -  
phér ie  du massif  du Trapézona. On y connat t  : 

- un ensemble de roches pyroclastiques vertes (d'affinités dacitiques ou rhyodacitiques) ; 
- des calcaires noduleux, renfermant parfois des Ammonites d'âge anisien supérieur à car- 
nien supérieur ; 

- des calcaires à silex (dolomitiques à leur base, passant parfois dans des niveaux anté- 
noriens à des jaspes), au sein desquels le Norien puis le Lias sont datés ; 

- 20 m de pélites et calcaires noduleux rouges, d'âge indéterminé (post-toarcien ?) ; 

- 20 m de jaspes ; 
- 50 m (au minimum) d'une formation détritique non datée, comprenant des péliles et cal- 
caires à débris de jaspes, serpentines et calcaires. 

C) Les  f o i m a t i o n s  d i s c o r d a n t e s  

Les ca l ca i res  du Crétacé supér ieur sont d iscordants sur  l e s  formations précédentes 
e t  sur  l e s  Ophiol i tes.  Vr ie lynck  (1978 b) d i s t i ngue  vers 1 'E e t  l e  S du mass i f  du Trapé- 
zona, des ca l ca i res  n é r i  t i ques  d'%ge vraconnien (Decrouez, 1975) à tu ron ien p u i s  des c a l  - 
ca i res  pélagiques d'âge sénonien-maastr icht ien (Formation de 1 'Akros) supportant un F lysch 
i n s t a l l  é au Pal éocène. Vers 1 ' W, l e s  ca l ca i res  pélagiques sont  d'âge sénoni en-maastri ch- 
t i e n ,  p u i s  paléocene (Formation de Midhéa) e t  passent à un Flysch éocène. 





2 )  LA SERIE DES MONTS GERANEES 

On su iv ra  i c i  l e s  descr ip t ions  de Clément (1972, 1979). 

Le T r ias  supérieur (en p a r t i e  dolomit ique) e t  l e  L ias  (Domérien daté) sont  représen- 
tés par des ca l ca i res  nér i t iques.  

Au "Dogger mal daté" (Clément, 1979, p. 241), correspondent des ca l ca i res  noduleux, 
à s i l e x  e t  embryons dlAmnonites, auxquels se superposent des Rad io la r i t es  e t  pé l  i t e s  i n -  
t e r c a l  ées de m i  crobrèches, du Dogger-Malm (P .  s t r i a t a ) .  

Un Flysch, pél  i t i q u e  à sa base (datée du T i  thonique supérieur),  pu is  gréso-pél i t i q u e  
e t  de p lus  en p lus  g ross ie r  vers l e  sonmet (daté du Turonien p.p. pa r  G t .  helvetica) t e r -  
mine l a  séquence. 

Des ca l ca i res  à Algues (crétacés ?) sont également signalés, dont l a  p o s i t i o n  n ' a  pas 
pu ê t r e  é c l a i r c i e  par  Clément (1972). 

3) VUE D ' ENSrnB1;E 

Le caractère n é r i  t i q u e  des formations t r i a s i c o - 1  ias iques e t  1 'âge vraisemblable de 
1 'Amnoni t i co- rosso assurant l a  t r a n s i t i o n  aux formations de type Rad io la r i  t e s  conduisent 
à proposer 1 ' ass im i la t i on  de l a  s é r i e  des Monts Qéranées à c e l l e  du Trapézona. Ce l l e -c i  
n ' e s t  inadmissib le que s i  1 'on  postu le  un p a r f a i t  cy l indr isme tectonique : un f r o n t  tec to-  
rogénique ob l ique sur l e s  d i r e c t i o n s  paléogéographiques peut  ê t r e  responsable du f a i t  qu'un 
même domaine sédimentaire p o r t e  i c i  l a  t race  d i s t a l e  de phénomènes tectorogéniques e t  l à  
s o i t  directement a f fec té  par  ces phénomènes (ceux qu i  a f f e c t e n t  l e s  sér ies d 'A rgo l i de  date- 
r a i e n t  du Crétacé i n f é r i e u r ) .  

Le haut-fond subsident t r i a s i c o - 1  i as ique  a i n s i  i d e n t i f i é  sépare ra i t  l e  bassin d '  Epi- 
daure à 1 ' E  du bassin pindique à l ' W .  

C 'es t  l a  s é r i e  p indique q u i  pose d ' a i l l e u r s  l e s  p lus  graves questions à c e t t e  l a t i t u -  
de : on a d i t  que l e  domaine de l a  Table d'Arcadie, immédiatement adjacent à 1 'Argo l ide  
vers 1 ' W, correspondai t  à un ensemble de ca lca i res  du Crétacé supérieur, démunis à l e u r  
base de termes p lus  anciens. S i  l es  ca l ca i res  du Crétacé supér ieur d 'Argo l ide  sont b i e n  en 
place, d iscordants sur  l e s  sé r ies  dlEpidaure e t  du Trapézona, l e s  ca l ca i res  de l a  Table 
d'Arcadie ne peuvent pas ê t r e  considérés comne l a  couverture de ces séries. Deux éventua l i -  
tés  demeurent : 

Fig. 124. - Structure e t  constitution des séries bordant à Z'E la nappe pindique, au S du 
Golfe de Corinthe. 

- Esquisse structurale simplifiée d'après Clément (1979) pour la partie de Grèce continen- 
ta  Ze, Clément (1972-1979) pour les  Monts Gérandes, Vrielynck (1978) pour 2 'Argolide. 
Légende - GT : Série de Gavrovo-Tripolitza ; PO : Série du Pinde-ûlonos (Table d'Arcadie) ; 
Parn : Série du Parnasse ; Béot : Sdrie Bdotienne ; Ger : Sdrie des Monts Gérandes ; Trap : 
Série du Trapézona ; Epid : Série drEpidaure ; Pelag : Sdrie Pélagonienne ; ûph : ûphioli- 
t e s  ; Cs : Crétacé supérieur discordant ; fs  : formations superfzcieZZes. 
- CoZonnes Zithologiques simplifiées (Série des Monts Gérandes d'après Clément, 1979 ; Sé- 
r i e s  du Trapézona e t  drEpidaure d'après Vrielynck, 1978). 
Légende - 1 : calcaires dolomitiques e t  doZomies ; 2 : calcaires nbritiques (a : oolitiques 
e t  graveleux ; b : à Madrdpores ; c : d Mdgalodontes ; d : à Algues) ; 3 : calcaires péla- 
giques (a : à s i l a  ; b : amnonitico-rosso ; c : noduleux) ; 4 : caZcaires bréchiques e t  
conglomératiques ; 5 : Radiolardtes ; 6 : pdlites ; 7 : grès ; 8 : ensemble pyroclastique 
ryo-daci tique triasique d 'Epidaure. 
Datations - An : Anisien ; Ca : C m i e n  ; No : Norien ; Toa : Toarcien ; Tith : Tithoni- 
que ; Ber : Berriasien ; Bar : Barrémien : !Tu : hsronien. 



- ces calcaires auraient été déposés en concordance sur des séries pindiques du 
type connu plus à l'W, mais peu pliss6s au cours de la première phase de structuration pin- 
dique (voir chapitre V), s'en seraient aisément décollés plus tardivement ; la base de la 
série serait demeurée loin en arrière (l'écaille "ultra-pindique" signalée par Dercourt, 
1964, p. 98, en serait-elle un témoin ?) ; 

- ces calcaires auraient été discordants sur un substratum (en partie ou en to- 
talité de type pindique ?) déformé en même temps que les séries d'Argolide ; comme dans 
l'éventualité précédente, les calcaires se seraient désolidarisés de leur substratum. 

Le moment du dépôt des Radio lar i tes  ( i n i t i é  au cours du Dogger e t  englobant l e  Malm) 
correspond à une homogénéisation d'ensemble, qu i  se poursu i t  sensiblement jusque ver%- l a  
f i n  du Crétacé in fé r ieu r .  

Les condit ions sont ensuite changeantes, en fonct ion de l a  l oca l i sa t i on  des régions 
par rapport  au f r o n t  tectorogénique. 

II. - UNE HYPOTHESE D'ENSEMBLE SUR LA CONSTITUTION DE LA MARGE ORIENTALE DU BASSIN 
PINDIQUE 

Les analyses précédemnent menées ont  conduit à reconnaître par tout  1 'existence d '  un 
haut-fond nér i t i que  t r ias ico - l i as ique  séparant l'e bassin pindique de bassins plus or ien-  
taux. Des comparaisons méridiennes permettront de mieux percevoir  les  analogies ex is tan t  
entre les  séries des divers bassins orientaux e t  l es  sér ies jalonnant l e  haut-fond. 

La masse parnassienne semble cependant imposer une d iscon t inu i té  ent re  les  disposi-  
t i f s  observables vers l e  N e t  vers l e  S, aussi f a u t - i l  considérer l a  s i g n i f i c a t i o n  de ce 
domai ne. 

d es données réunies par Clément (1979, p. 244) sur l e s  zones Parnassienne, Béotienne 
e t  Pélagonienne au Trias-Jurassique sont t rès  s i gn i f i ca t i ves  d'une l i a i s o n  l a t é ra l e  de ces 
t r o i s  domaines pendant cet te  période. Celet  (1979, p. 731) reconnaît également l a  l i a i s o n  
l a t é r a l e  du Parnasse e t  de l a  zone Pélagonienne jusqu'au Jurassique supérieur, mais (p. 
732) doute que des l i a i sons  a ien t  pu ex i s t e r  par l a  su i te .  Quoi q u ' i l  en so i t ,  c ' es t  1 'or-  
ganisat ion t r iasico- jurassique qu i  nous importe, que l es  tectogenèses postérieures on t  pu 
diversement modif ier .  

- Il es t  remarquable qu'aucun aff leurement a t t r i buab le  à l a  sér ie  parnassienne n ' a i t  
n u l l e  p a r t  é té  reconnu en dehors du Massif lui-même, maintenant que l e s  régions environ- 
nantes ont é té  explorées. 

Vers l e  S, on a d i t  que selon Combes (1979), des faciès de plate-forme externe se 
trouvent en coïncidence avec l e  rebord méridional du Massif, ce qu i  f i x e  cet te  l i m i t e  âc- 
t u e l l e  à proximité d'un t r a i t  paléogéographique. L'étude des f a i l l e s  du Golfe de Corinthe 
a permis à Sébrier (1977, p. 72) d'évoquer l a  p o s s i b i l i t é  qu 'e l les  so ient  superposées à 
une ancienne zone de faiblesse. 

Vers l e  N, on ne possède pas d ' ind ica t ion  d'une 1 i m i t e  paléogéographique mais, de ma- 
n ière t r ès  ind i recte ,  on peut t i r e r  argument de l a  pénétrat ion de débr is arénacés dans l e  
bassin pindique au T i  thonique supér ieurBerr ias ien pour admettre que n ' e x i s t a i t  a lo rs  nul  l e  
bar r iè re  de type parnassien ent re  l a  zone al imentatr ice (pélagonienne ou plus in terne)  e t  
l e  bassin pindique. On notera en outre que l e  rebord septentrional du Massif se trouve li- 
mité par des accidents sensiblement E-W matér ia l isant  l a  "transversale du Sperkhios" a la-  
que l le  il es t  a t t r i bué  (Dercourt, 1970 ; Aubouin, 1974 ; Aubouin e t  Dercourt, 1975) l a  s i -  
gn i f i ca t i on  de pa léofa i  1 l e  transformante. 

En conclusion, r i e n  ne s'oppose à ce que 1 'on admette, à t i t r e  d' hypothèse, que l e  do- 
maine parnassien a i t  pu correspondre au Trias-Jurassique, à une apophyse pélagonienne l i m i -  
tée au N e t  au S par des accidents. E t  c ' es t  donc l e  d i s p o s i t i f  bord ier  occidental de ce t  
ensemble qui  d o i t  ê t r e  examiné. 



I A) COMPARAISON MEDIRIENNE DES SERIES SITUEES A L'E DES AFFLEUREMENTS PImDIQUES 

I 1) LES SERIES PELAGIQUES 

Les plus marquantes analogies se présentent entre l e s  séries d8Epidaure e t  du Vardous- 
s ia,  au Trias-Jurassique ; l e s  po in ts  comnuns sont : 

- un épisode é r u p t i f  anté-anisien ; - un Amnoni ti CO-rosso ani s ien ; 
- l e  caractëre pélagique des ca lca i res du Tr ias  moyen e t  supérieur puis du Lias ; - une sédimentation r ad io l a r i  t i que  au Malm. 

Les analogies semblent décrof t r e  à p a r t i r  du Lias ; les brèches l ias iques e t  l e s  cal-  
ca i  res ti thoniques à El l i p sac t i n i es  du Vardoussia n ' on t  pas d'équivalents dans l a  sé r i e  
d8Epidaure. S i  l e s  venues arénacées néocmiennes du N du Vardoussia peuvent évoquer ce l les  
d8Epidaure (non datées), l e  c r i t è r e  res te  ambigu p u i s q u ' i l  s ' a g i t  de l a  t race  d i s t a l e  d'un 
phénomène dépourvu de re la t ions  géométriques précises avec l e  d i s p o s i t i f  paléogéographique 
antérieur. 

Les sér ies Maliaques ne sont pas directement comparables, encore qu'une ambiance com- 
mune (mais sans doute t rès  généralisée dans l es  bassins en voie de d i f fé renc ia t ion )  s o i t  
évoquée par les  formations volcano-sédimentaires ( i c i  p lus  tardives, ou f i n i s san t  p l  us t a r -  
divement : e l l e s  sont anté-noriennes) ; l a  sédimentation à tendance rad io l a r i t i que  e s t  i c i  
p lus  précoce pa r f o i s  (alentours de l a  l i m i t e  Trias-Lias : sér ie  de Loggist ion), mais débute 
généralement au Dogger (Malm ? )  (sér ies de Garméni e t  du P r o f i t i s - I l i a s ) .  

Ces sér ies témoignent cependant d'une évolut ion qu i  n 'es t  pas sans évoquer c e l l e  du 
domaine pindique, s i  1 'on rappel le  à 1 'aut re  bord du d i s p o s i t i f  l e s  roches ef fus ives sur- 
montées par 1 'Amnonitico-rosso d'âge anis ien supérieur à norien (Uni té du Megdhovas), 1 'ap- 
p a r i  t i o n  passagère des Radiolar i tes à l a  1 im i t e  Trias-Lias, puis l e u r  i n s t a l l a t i o n  au cours 
du Dogger dans l e  bassin pindique. Mais il faut encore considérer l e  seu i l  plus occidental. 

I 2)  LES SERIES NERITIQUES 

Les sér ies du Trapézona, des Monts Géranées e t  de Pendéoria sont encore t rès  compara- 
bles, sur les  po in ts  suivants : 

- l e  Tr ias supérieur e t  l e  Lias sont représentés par des carbonates str ictement 
né r i  tiques, puissants ; - un Ammoni tico-rosso, daté du Toarcien dans l e s  séries du Trapézona e t  de Pen- 
déoria, des ca lca i res noduleux à embryons d' Amnoni tes (non précisément datés) dans l e s  
Monts Géranées, couronnent 1 es calcaires né r i  t iques ; - l a  sedimentation r ad io l a r i t i que  se développe à p a r t i r  du Dogger. 

Par l a  sui te,  une sédimentation pélagique condensée contribue encore à souligner 1 'a- 
nalogie des sér ies de Trapézona e t  de Pendéoria, a lors  que les  venues arénacées du Ti tho- 
nique termi na1 -Crétacé i n f é r i  eur rendent comparables 1 es séries du Trapézona e t  des Monts 
Géranées. Mais on t iendra ce c r i t è re ,  corne l a  date d ' i n t e r rup t i on  de l a  sédimentation, 

. pour des facteurs d 'ordre tectonique sans rapport  avec 1 'organisation paléogéographique 
fondamental e. 

1 

Les sér ies  de type Kosiakas ent rent  dans un même cadre : l es  carbonates nér i t iques 
t r ias iques ( e t  1 iasiques' ?) de Tri lophon e t  de Glykomi 1 ia,  puis l e s  carbonates né r i  t iques 
du Lias-Dogger du Kosiakas en sont autant d ' indicat ions.  Mais i c i  encore il fau t  no te r  
que l e  caractère condensé de l a  sédimentation qui, au Malm é t a i t  comnun aux series du Tra- 
pézona e t  de Pendéoria, f a i t  défaut. 

11 es t  peu important dans l ' op t ique  de ce t  examen, que l a  sé r i e  de Thimiama se trouve 
ê t r e  complémentaire de c e l l e  du Kosiakas, ou se trouve f a i r e  p a r t i e  d'un ensemble de s ign i -  
fi cat ion  pa l  éogéographique tou te  d i f f é ren te  ; 1 es phénomènes tectoniques, même précoces, ti 
l ' o r i g i n e  de l a  cons t i tu t ion  de ce t te  sér ie,  ou t a r d i f s  responsables de sa pos i t i on  actuel-  
l e ,  ne nous importent pas. 



3) W E  D'ENSEMBLE 

Les comparai sons précédentes para issent  assez concluantes pour qu ' on puisse t e n t e r  
une hypothèse sur  l a  c o n s t i t u t i o n  du d i s p o s i t i f  t r ias ico- ju rass ique.  L'ensemble Parnasse- 
Pélagonien aura i3  é té  bordé à 1'W d'un domaine pélagique séparé par  un s e u i l  subsident du 
bassin p i  ndique , 1 u i  -même bordant 1 e Gavrovo-Trip01 i tza. 

Quelques t r a i t s  généraux i d e n t i f i e n t  l e  vaste domaine compris e n t r e  deux grandes p l a -  
tes-formes : 

- 1 'épisode e f f u s i f  anté-anis ien supérieur, s u i v i  d'un Amnoni t ico-rosso,  p a r a i t  
largement répandu : on l e  connaTt dans 1 'Un i té  du Megdhovas, l e s  sé r ies  d1Epidaure e t  du 
Vardoussia ; il e s t  cependant .plus t a r d i f  et/ou terminé p l u s  tardivement dans l e  bassin 
Maliaque, e t  inconnu dans l e  bassin p ind ique ; 

- 1 ' i n i t i a t i o n  de l a  sédimentat ion r a d i o l a r i  t i q u e  s e r a i t  fondamentalement d'âge 
f i n i  - t r ias ique,  mais son développement s e r a i t  stoppé en maintes régions par  l e s  e f fe t s  
d'un phénomhe d'ensemble : - expansion des doniaines de plate-forme près de la limite Trias-Lias, tra- 

duite par la superposition de calcaires néritiques à des formations péla- 
giques, aussi bien du côté occidental (Unité du Megdhovas, Pinde-Olonos 
externe - voir p. 303) que dans le Kosiakas (fig. 122) ; - arrivée de particules carbonatées remaniées ou déplacées dans le bassin 
pindique ; - apparition liasique de microbrèches carbonatées dans des séries Maliaques 
(fig. 122) ou de mégabrèches dans la série du Vardoussia, qui en étaient 
jusque là dépourvues ; 

- l 'homogénéisation des cond i t ions  à p a r t i r  du Dogger, t r a d u i t e  pa r  l e  dévelop- 
pement général i s é  de dépôts de type r a d i o l a r i t i q u e .  

B )  UNE HYPOTHESE 

On a rapporté 1 es arguments q u i  permettent d '  envisager une 1 i a i  son 1 a t é r a l  e, pendant 
l e  Trias-Jurassique p. p., de l a  p late- forme parnassienne à l a  p late- forme pélagonienne ; 
on a d i t  l e s  ra isons q u i  permettent de penser que 1 e domaine. parnassien ne se poursu i t  pas 
au N e t  au S de ses l i m i t e s  actuel les,  où 1 'on peut  l o c a l i s e r  des accidents anciens ; on 
a réun i  l e s  f a i t s  q u i  permettent de discerner,  à 1 'E des af f leurements pindiques, un haut- 
fond subsident, pu i s  encore p lus  o r i e n t a l ,  un domaine pélagique. Les éléments d'une hypo- 
thèse sont a i n s i  réunis. 

Un d i s p o s i t i f  re la t ivement  simple comprenant d'E en W, l e  haut-fond subsident de "Ga- 
vrovo-Trip01 i tza, 1 e bassi n du P i  nde-O1 onos, un haut-fond subsi dent (Trapézona-Monts Géra- 
nées, Pendéoria, T r i  lo fon,  Kosiakas W) , un bassin (Epidaure-Vardoussia-Mal iaque) e t  l e  
haut-fond subsident pélagonien, découpé pa r  deux accidents transverses (Corinthe-Sperkhios) , 
v e r r a i t  peu a peu se d i f f é r e n c i e r  un ensemble parnassien s'avançant ( re lat ivement)  vers 
1 'W. Ce "cap", avancé l o i n  en avant du domaine pélagonien, s e r a i t  i s o l é  de c e l u i - c i  vers 
l a  f i n  du Jurassique pa r  l e  creusement du bassin béot ien ( r e c u e i l l a n t  l e s  matériaux l i b é -  

- rés  pa r  une phase de tectorogenèse a f fec tan t  l e s  domaines p lus  or ientaux).  
Ce mouvement ne saurait être sans conséquences sur l'évolution des domaines plus 

externes à la même latitude. Le Pinde-Olonos, affleurant à 1'W du Flysch du Synclinorium 
du Pinde oriental d'~tolie, ne semble pas en témoigner. L'unité d'affinités pindiques (di- 
te "Galaxidion Formation", Johns, 1979) , directement chevauchée par la série de Pendéoria, 
comporte cependant des conglomérats compris entre des calcaires à Halobies et les Radiola- 
rites, qui seraient donc liasiques. Par ailleurs, l'unité structuralement située entre la 
série de Pendéoria et la série parnassienne, dite "Kokkinovrakhos Formation" (Johns, 1979 - 
voir situation fig. 123) comprend, dans ses niveaux d'âge jurassique, plusieurs centaines 
a un millier de m de rudites, mégabrèches et grands olistolites constitués de carbonates 
néritiques (Johns, 1978). Ces dépôts témoignent d'une intense activité de la bordure par- 
nassienne et peuvent laisser admettre que le mouvement supposé se soit produit à la limite 
Parnasse-Vardoussia et que l'essentiel du raccourcissement se soit effectué aux dépens du 
domaine du Vardoussia. 



Ce "cap" conna î t ra i t  par l a  s u i t e  une évo lu t ion continue de type 'externe". Au con- 
t r a i r e ,  des domaines p lus externes à 1 'o r jg ine  (Table d'Arcadie ?, Trapézona, Kosiakas, 
Epidaure, Mal iaque) , déplacés (relativement) vers 1 'E, seraient af fectés par  les tectoro- 
genèses antérieures au Crétacé supérieur e t  connaîtraient une évolut ion de type "interne". 
C'est d i r e  que l ' o n  sera conduit a admettre 1 'indépendance de 1"extension des ph6nomènes 
tectoniques par rappor t  au d i s p o s i t i f  paléogéographique ( v o i r  Bernoul l i  e t  Laubscher, 1972 ; 
Ricou, 1974), mais aussi l'indépendance des diverses manifestat ions tectorogéniques succes- 
sives : l e  domaine Mal iaque ( e t  Kosiakas ?) sera a f fec té  par l a  phase f in i - jurassique-éo- 
crétacée, l e  domaine dlEpidaure ( e t  Trapézona) sera af fecté par l a  phase f in i -Crétacé i n -  
férieur, l e  domaine du Vardoussia ( e t  Pendéoria) ne sera a f f ec té  que par l a  phase du Ter- 
t i a i r e .  

On tentera par l a  su i te  ( f i g .  126 a 132) de préciser l es  étapes de c e t t e  évolution, 
en rapport  avec c e l l e  du bassin pindique proprement d i t .  11 f au t  au préalable i n s i s t e r  sur 
1 es postu la ts  qu i  sous-tendent 1 'hypothèse. 

On admet de manière générale, que l es  un i tés  observées se trouvent dans un ordre qui 
rend compte de 1 a s i t ua t i on  pa l  éogéographique p r i m i t i v e  des domaines de sédimentation dont 
e l l e s  témoignent. On a toujours respecté 1 'opinion des auteurs dont les  observations on t  
é té  rapportées, fondée s o i t  sur des données structurales,  s o i t  sur des données sédimento- 
logiques ; plusieurs cas demandent cependant un examen p a r t i c u l i e r .  . 

- On a admis que l a  sé r i e  de Pendéoria, chevauchée par l es  un i tés  du Vardoussia 
e t  chevauchant des un i tés  pindiques ( v o i r  f i g .  123), témoignait d'un domaine paléogéogra- 
phique développé continuement à 1'W du Vardoussia, tectoniquement débordé par  l'ensemble 
Vardoussia-Parnasse. On pour ra i t  admettre a pmom que l e  d i s p o s i t i f  actuel  résu l te  d'une 
t rans la t ion  vers l e  S ou l e  SN de l'ensemble Vardoussia-Parnasse e t  que l a  sé r ie  de Pen- 
déoria ne s o i t  que l e  témoin d 'un domaine s i t ué  à 1 'o r ig ine  au S du Parnasse, ce qu i  ne 
rendra i t  cependant pas compte de l a  pos i t i on  s t ruc tu ra le  ac tue l le  de l a  s é r i e  de Pendéoria 
entre les  sér ies du Vardoussia e t  des uni tés de type pindique. La t res  préc ise ressemblan- 
ce t r i as ico -1  iasique des sér ies d' Epidaure e t  du Vardoussia suggère cependant une cont inu i -  
t é  de ces domaines pélagiques, qu i  peut aider à admettre une con t inu i té  o r i g i n e l l e  du do- 
maine nér i  t i que  s i  tué à leu r  bordure, occidentale. - - On a admis que l es  sér ies  Maliaques é ta ien t  b ien o r ig ina i res  d 'un d0main.e s i -  
tué à 1 ' W  de l a  plate-forme pélagonienne, conformément à l a  vraisemblance des arguments 
exprimés par Fer r iè re  (1974 b - 1979). Ce qui  pose 1 a question de 1 'o r ig ine  des oph io l i tes  
dlOthrys ; pour Fer r ie re  (1979, p. 205), ces ophiol  i t e s  e t  l e s  sér ies Mal iaques auraient 
une p a t r i e  comnune, e t  Smith (1979) p la ide  pour un unique domaine oph io l i t i que  s i tué  à 1'W 
de l a  zone pélagonienne, au niveau de 1 'Othrys. On ne saura i t  trancher en t re  les  diverses 
éventual i tés structurales,  présentées par  Fer r iè re  e t  Vergely (1976), mais dans notre hy- 
pothèse, deux so lu t ions sont concevables : - les ophiolites d'0thrys auraient pu prendre naissance dans le bassin 

Maliaque qui aurait connu une évolution propre, limitée au S par le jeu 
de l'accident transformant du Sperkhios (en tout état de cause considéré 
colmne fondamental dans notre hypothèse) ; - les ophiolites dlOthrys auraient pris naissance en position ultra-pélago- 
nienne, auraient été mises en place dans la bassin Maliaque au cours de 
la phase du Jurassique terminal-Eocrétacé basal, puis reprises conjointe- 
ment avec les séries Maliaques par les mouvements d'âge crétacé inférieur. 



III. - ESSAI SUR L'EVOLUTION PALEOGEOGRAPHIQUE DU DOMAINE PINDIQUE ET DE SES MARGES 

l A )  SUR LA DIMENSION DES DOMAINES PALEOGEOGRAPHIQUES 

On tentera des estimations de l a  1 argeur o r i g i n e l  l e  des divers domaines sédimentaires 
qu i  viennent d 'ê t re  évoqués ; l e  degré d ' i n ce r t i t ude  restera grand dans l a  mesure où l e  
raccourcissement in te rne  de chaque zone ne peut ê t r e  qu'approximativement apprécié e t  où 
les  recouvrements d 'un domaine sur 1 'au t re  doivent f a i r e  1 'ob je t  d'hypothèses. On fera é t a t  
des vraisemblances e t  on f ixera des ordres de grandeur, qu i  ne sauraient correspondre qu'à 
des ch i f f res  minimaux. 

Pour ce qu'on en connaît, l e s  sédiments de c e t t e  zone ne seraient pas t r è s  fortement 
redoublés ; un coe f f i c i en t  mu l t i p l i ca teu r  de 1,5 pa ra î t  vraisemblable. 

- En Péloponnèse, l es  sédiments a f f l eu ren t  sur une largeur d 'environ 120 km 
( v o i r  f i g .  3, p. 14) ; on peut soupçonner, à 1 'E corne à 1 ' W ,  1 a proximité des rebords de 
l a  plate-forme. - En Grèce continentale, au niveau de '1 'Olympe, admettant que l e  f r o n t  de Gavro- 
vo-Trip01 i t z a  s o i t  j u s te  recouvert par l a  nappe pindique, c ' e s t  un c h i f f r e  à peine p lus 
important qui  peut ê t r e  reconnu, encore que l a  sé r i e  de l'Olympe puisse ne pas coïncider 
avec l e  bord o r ien ta l  de l a  plate-forme. 

I Une largeur d 'environ 200 km peut donc ê t r e  a t t r ibuée à l a  plate-forme. 

2 )  LA ZONE DU PINDE-OL;ONOS 

Les raccourcissements sont p lus considérables au se in  de ce t te  nappe. Un coe f f i c i en t  
mu l t ip l i ca teur  de 3 peut rendre compte des s t ructures observées dans les  pa r t i es  occiden- 
ta les  ( v o i r  f i g .  152) ; apparemment moins raccourcies, l e s  par t ies  or ienta les pourraient 
ê t r e  jus t i c iab les  d'un coe f f i c i en t  de 1,5. 

- En Péloponnèse septentr ional ,  l e  Système des éca i l l e s  es t  d'une largeur d'en- 
v i ron 30 km, correspondant environ à 90 km de largeur  o r i g i n e l l e  ; admettant que l a  Table 
d'Arcadie appart ient  au même bassin (ce qui es t  d iscutable pour l a  période anté-Crétacé 
supérieur, mais sans doute moins ensui te - v o i r  p. 343), son apparente f a i b l e  déformation 
(en t o u t  é t a t  de cause vraisemblablement due à des mouvements postér ieurs à l a  mise en 
place de l a  nappe) conduit à estimer son actuel l e  largeur d'aff leurement (60 km) comne 
assez proche de sa largeur  o r i g i ne l l e .  Au t o ta l ,  sa largeur au ra i t  é t é  d 'environ 150 km. - en Grèce continentale, au niveau du Parnasse, dans sa p a r t i e  en p r inc ipe  l a  
plus é t r o i t e ,  les  affleurements s'étendent sur 50 km de large. La mo i t ié  occidentale ( x  3) 
correspondrait à 75 km ; l a  mo i t i é  o r ien ta le  (x  1,5) correspondrait à environ 40 km. La 
p a r t i e  f ron ta le  (Pinde-Olonos externe) es t  i c i  érodée e t  l a  p a r t i e  in terne recouverte ap- 
parement sur plus de 30 tan ( v o i r  l a  péninsule de forme t r iangu la i re ,  au S du Parnasse, 
f ig.  121) par les  éca i l l e s  du Vardoussia e t  par l e  Parnasse. Au t o t a l ,  un c h i f f r e  supéri- 
eur à 150 km peut ê t r e  avancé. 

Une largeur de 150 à.200 km e s t  donc vraisemblable. 

31 LE HAUT-FOND SUBSIDENT DE TRAPEZONA-GERANEES-PENDEORIA-TRILOFOILS 

Les plus larges affleurements (50 km) sont ceux de l a  sé r ie  du Trapézona, représen- 
t a n t  sans doute un minimum. On ne possede cependant pas d '  ind icat ions r e l a t i ves  aux ancien- 
nes l i m i t e s  de ces domaines e t  l ' o n  conservera ce c h i f f r e  comme ordre de grandeur. 



4 )  LE BASSIN PELJAGIQUE D'EPIDAURE-VARDOUSSIA-MILIAQUE 

Ce domaine ne peut f a i r e  1 ' ob j e t  que d'estimations t r è s  incertaines ; c 'es t  c e l u i  dont 
l es  largeurs d'aff leurement sont l es  plus variables. 

- La sé r i e  dlEpidaure a f f l eu re  -discontinuement- sur une largeur presque i d e n t i -  
que à ce1 l e  du Trapézona (50 km). - Les sér ies Maliaques af f leurent  sur une largeur de près de 100 km, e t  pour 
s'en t e n i r  à l a  sé r ie  de Loggistion, sur au moins 60 km ( v o i r  Ferrière, 1979, f i g .  1). 

Une estimation de l ' o r d r e  de 100 km correspond donc t r ès  probablement à un minimum. 

En comZusion, ces estimations, pour imprécises qu 'e l les  soient,seront retenues dans 
l es  schémas paléogéographiques proposés par l a  sui  te. E l l es  montrent que, au cours du Ju- 
rassique supérieur p q r  eneinple, au moment où ex is te  une cer ta ine homogénéité de 1 'étendue 
marine comprise ent re  Gavrovo-Trip01 i tza e t  Parnasse-Pélagonien, c 'es t  sans doute à près 
de 400 km q u ' i l  f au t  estimer sa largeur. 

B )  SUR L 'INTE'RPRETATION BATHMTRIQUE DES SED TMENTS PINDIQUES 

S' i 1 est  relativement aisé d '  i n te rp ré te r  l a  profondeur absolue des m i  1 ieux de forma- 
t i o n  des carbonates né r i  tiques, ce1 l e  des sédiments pélagiques res te  dé1 i ca te .  

Les études océanographiques on t  mis en évidence l ' ex is tence  d'un d i s p o s i t i f  de sur fa-  
ces de d isso lu t ion  étagées qu i  ne peut cependant pas f ou rn i r  une zonation bathymétrique 
absolue. Ces surfaces de d isso lu t ion  ne sont en e f f e t  nullement intangibles,  n i  dans 1 'es- 
pace (dépendant de maintes condi t ions,  t e l  l es  que 1 a p roduc t i v i té  des organismes, 1 'env i -  
ronnement cl imatique, l a  conf igurat ion e t  l a  dimension des bassins), n i  dans l e  temps 
(exemples de f luc tua t ions  de l a  CCD ent re  2 500 e t  pres de 5 000 m au cours du T e r t i g i r e  
dans 1 'At lant ique S, selon Melguen e t  col  1. , 1978). 

On rappel lera l es  grands t r a i t s  du d i spos i t i f  connu dans l e s  océans actuels t o u t  en 
évoquant 1 ' i n te rp ré ta t ion  donnée par Bose l l i n i  e t  Winterer (1975) de l a  zonation des sédi-  
ments qu i  peut l u i  ê t r e  associée dans l e  domaine téthysien au Mésozoïque. On discutera de 
cet te  i n t e rp ré ta t i on  dans l e  cadre régional. 

1) LE MODELE DE BOSELLINI El' WINTERER 

Selon l a  théor ie  de ces auteurs, 4 surfaces de d isso lu t ion,  comparables à ce1 l e s  du 
domaine océanique actuel , auraient pu ex is te r  dans l es  régions téthysiennes au Trias-Juras- 
sique (p.p.) : 

- une lysocline de l'aragonite -ALy- (supposée dans les océans actuels) serait 
située à 1 000 m au Trias-Jurassique dans le domaine téthysien ; des calcaires micritiques 
à silex (type Maiolica) se déposeraient à des profondeurs moindres ; 

- une surface de compensation de l'aragonite -ACD- (située entre 1 000 et 3 000 m 
dans les océans actuels) serait située vers 1 500 m au Trias-Jurassique dans le domaine 
téthysien ; des calcaires noduleux (type Anmonitico-rosso) se déposeraient au-dessus d'elle ; 

- une surface lysocline de la calcite -CLy- (située entre 3 000 et 4 000 m dans 
- une lysocline de la calcite -CLy- (située entre 3 000 et 4 000 m dans les océ- 

ans actuels) serait située à 2 000 m au Trias-Jurassique dans le domaine téthysien ; des 
calcaires siliceux en minces bancs, à Aptychus, se déposeraient au-dessus d'elle ; 
dans les océans actuels) serait située à 2 500 m au Trias-Jurassique dans le domaine téthy- 
sien ; elle séparerait des Radiolarites calcareuses, noduleuses, en bancs ondulés (Knobby 
radiolarites, probablement ce qui est nommé ici "faciès amygdalaire") déposées au-dessus, 
de Radiolarites en bancs à joints plans (ribbon radiolarites) déposées au-dessous. 

- - - - - 

Avec Garrison e t  Fischer (1%9), Bose l l i n i  e t  Winterer admettent que l e s  surfaces de 
d isso lu t ion  a ient  pu connaître un approfondissement au cours du Jurassique supérieur, qu i  
au ra i t  po r t é  l a  CCD de 2 500 à 4 500 m au début du Crétacé, en l i a i s o n  avec l e  développe- 
ment d'organismes planctoniques calcaires,  t e l s  que l es  Coccol i thophoridés, dont l a  pre-  
mière grande période de d i f f é renc ia t i on  s e r a i t  oxfordienne (Haq, 1978). 



Ce modèle reste cependant tr ibutaire de données provenant des grands océans actuels. 
Bosellini e t  Winterer (1975), Hsü (1975) raisonnent en effe t  par analogie avec l e  milieu 
océanique actuel, OU les premiers sédiments formés aux environs des dorsales apparaissent 
vers 2 500 m ; des Radiolarites étant connues en quelques points des régions téthysiennes 
directement superposées à des ophiolites pourraient donc s ' ê t re  déposées à ces profondeurs. 

Mais on sa i t  (Berger e t  Winterer, 1974) que la CCD se relève à proximité des masses 
émergées e t  1 'exemple donné par Steinberg e t  coll.  (1977 a) e s t  particulièrement remarqua- 
ble de ce point de vue : les boues siliceuses miopliocènes de la Mer du Japon sont situées 
vers 2 500 m ,  alors que leurs équivalents océaniques se trouvent à plus de 5 000 m. Etant 
donné la petite t a i  1 l e  attribuable à la  Téthys el le-même ("petit  bassin océanique", Blan- 
chet, 1977 ; Le Pichon e t  Blanchet, 1978), nul lement comparable à ce1 l e  des grands océans 
actuels,et en t o u t  é ta t  de cause la position du bassin étudié au sein d'un système de pla- 
tes-formes (Gavrovo-Trip01 i tza, Parnasse, Pél agonien) où 1 a consomnation de carbonates 
é t a i t  importante, i l  ne faut pas s'attendre à ce que la CCD a i t  pu ê t re  à de grandes pro- 
fondeurs ; ce qui rejoint les conclusions de Steinberg e t  coll.  (1977 a ) ,  admettant que 
certaines Radiolari tes aient pu  se déposer à des "profondeurs modestes (1 000 - 1 500 m ?)" .  
Des estimations de profondeurs encore plus modérées sont parfois proposées ; Folk ( i n  
Mc Bride e t  Fo lk ,  1979) interprète les Radiolarites de Lombardie corne déposées à des pro- 
fondeurs très faibles "in environments that were in part, shal low intertidal mudflats where 
local precipi tation and solution of evaporite minera1 s and occasional subaerial exposure 
took place". 



La f i gu re  125 a résume l es  grands t r a i t s  de l a  théor ie  de Bose l l i n i  e t  Winterer, f a i -  
sant é t a t  d'un approfondissement des surfaces de d isso lu t ion  au cours du Jurassique supé- 
r ieur .  

La courbe Z I  1 indique l a  t r a j e c t o i r e  d'un fond de l a  zone Ionienne d'après Bose l l i n i  
e t  Winterer. La courbe 21 2 est, à p a r t i r  de l 'Oxfordien, l ' a l t e r n a t i v e  qu'on peut propo- 
ser pour rendre compte de 1 'existence de l a  "zone s i l i ceuse  supérieure" d'âge albien-céno- 
manien ( turonien) d'après IGRS-IFP, 1966 ( v o i r  i c i  f i g .  2, p. 12 e t  p. 31) s i  tuée ent re  
les Calcaires de Vig la  e t  l e  "Sénonien i n f é r i eu r "  ; l e  faciès ca lca i re  de c e t  âge implique, 
s o i t  un nouvel approfondissement de l a  CCD, s o i t  une remontée des fonds au Crétacé supé- 
r ieur .  

La courbe PO correspond à l a  t r a j e c t o i r e  d'un fond pindique dans l a  même hypothèse, 
d'après nos données. Deux phases de relèvement des fonds sont impliquées par  ce modèle, 
1 'une au début du Lias, 1 'aut re  au Crétacé supérieur (pour autant qu'on extrapole l e  modè- 
l e  à ce t te  période, mais on ne peut sans doute pas envisager un nouvel approfondissement 
des surfaces de dissolut ion,  dont r é s u l t e r a i t  une profondeur p lus grande que ce1 l e  qu i  es t  
connue dans 1 es grands océans actuel s) . 

Le modèle peut donc rendre compte des deux séquences testées pour l e  Trias-Jurassique, 
encore qu 'il s o i t  nécessaire d'admettre un relèvement des fonds pindiques au cours du 
Lias ; son ext rapola t ion au Crétacé supérieur implique l e  relèvement des fonds à ce moment, 
ce qu i  d o i t  ê t r e  envisagé dans l e  contexte de ce t t e  étude. 

2 )  L 'INIPERPRETATIOiV DANS LE CADRE REGIONAL 

Les questions posées par 1 'app l icat ion du modèle peuvent ê t r e  résolues de maintes 
mani ères. 

- L'une des solutions, cho is ie  par Mpodozis (1977), consiste à admettre un ap- 
profondissement cont inu des fonds pindiques e t  une grande var i  abi 1 i t é  des surfaces de 
d isso lu t ion autour d'un niveau idéal  ; une é lévat ion momentanée de l a  CCD près de l a  li- 
mite Trias-Lias, des abaissements momentanés 1 i és  au d é t r i  tisme i n d u i t  par l e s  phases tec- 
toniques rendent a i ns i  compte de l a  séquence pindique. Cette so lu t ion  est  sa t i s fa isan te  
en ce qu 'e l  l e  respecte les  " l o i s  de subsidence" e t  q u ' e l l e  t i e n t  compte de l a  grande va- 
r i a b i l i t é  de l a  profondeur des surfaces de dissolut ion,  é tab l i e  pour des périodes récen- 
tes dans l e  m i l i eu  océanique. 

Fig. 125. - Essai d'interprétation de ZrévoZution bathymétrique des fonds pindiques e t  de 
Za zone Ionienne au cours du Mésozoîque. Cornentaire dans Ze tex te .  

125 a -'EvoZution des surfaces de dissoZution au cours du temps e t  interprétation de 2'4- 
voZution bathymétrique des fonds de la zone Ionienne (courbe ZI 1) d'aprds BoseZZini e t  
Winterer (1975). On a ajouté une courbe Z I  2, rendant compte de Za "Zone si l iceuse supé- - 
meure" ; on a également ajouté une courbe rendant compte de Z'éuoZution bathymdtrique 
des fonds pindiques (courbe PO) dans la même hypothèse, ainsi  qu'une courbe correspondant 
à Z 'évoZution de Z 'Unité du Megdhovas (UM). 

125 b - Interprétation proposée, admettant Za profondeur modérée des surfaces de dissoZu- 
- t ion  e t  deux phases de relèvement des fonds (discussion dans Ze tex te) .  On a fa i t  apparas- 

t r e  successivement sous la courbe PO Zes sédiments déposés, qui constituent finalement Za 
colonne ZitJwZogique du Pinde-OZonos ; Zes surfaces de dissolution sont figurées en poin- 
tiZZés ZorsqureZZes sont virtueZles. Les flèches dirigées vers Ze bas. signatent les  pdrio- 
des d'apports ardnacés dans Ze domaine pindique. 

Légende commune. ' 
- Zone Ionienne - PANT .: CaZcaires de ~ a n t i k r a t o r  ; SIN : Calcaires de Siniais  ; AR : Am- 
monitico-rosso ; Sch. siZ. : Schistes s i t iceux ; VIGLA : CaZcaires de Vigal ; Z. siZ. sup. : 
Zone siZiceuse supérieure ; SEN : Calcaires du Crétacé supérieur. 
- Zone du Pinde-OZonos - 2a : &os infdrieur ; 2b : Passée jaspeuse ; 2c : Drimos supd- 
rieur ; 3a : PdZites de KastéZi ; 3b : Rad.ioZ&tes S.  S. ; 3c : CaZcaires à CaZpioneZZes ; 
3d : Marnes rouges à RdoZai res  ; 4 : CaZcaires en plaquettes. 
- Ages - Aa : AaZdnien ; Ca2 : CaZZovien ; ûxf : &fordien ; Ber : Berriasien ; AZb : AZ- 
bien ; Tur : Turonien ; Maa : Maastrichtien (EcheZZe en MiZZions d 'Années). 



- Une autre solution consisterait à admettre également u n  enfoncement continu 
des fonds pindiques e t  l'abaissement en plusieurs étapes des surfaces de dissolution, ce 
qui revient au modèle de Bosellini e t  Winterer, en ajoutant à 1 'abaissement du Jurassique 
supérieur u n  premier abaissement d'âge proche de l a  limite Trias-Lias, e t  u n  dernier abais- 
sement vers le  début du Crétacé supérieur. 

On préfèrera se laisser  guider par 1 'évolution régionale connue, en recherchant s i  
possible les causes premières, ou au moins en recherchant les liens qui unissent les divers 
effets d'une même cause. 

a) Sur Zes estimations de profondeur 

L'évolution de 1 a zone iohienne fournit un  premier exemple. Les calcaires néri tiques 
de Pantokrator sont recouverts par les Calcaires de Siniais renfermant des Amnonites domé- 
riennes, puis par u n  Ammoni tico-rosso d'âge toarcien-aalénien, enfin par des schistes s i -  
1 iceux qu'on peut tenter de rapprocher des Radiol ar i  tes (même constitution en argiles, d'a- 
près Desprairies, 1977, p. 100). La séquence traduit une évolution tout à f a i t  compatible 
avec 1 'hypothèse de Bosellini e t  Winterer mais, dans cette optique, c 'est  à environ 2 000 m 
qu'il  faut chiffrer l'approfondissement du bassin, au cours d'une période comprenant les 
étages Domérien à Aalénien, c'est-à-dire d 'un  peu moins de 10 MA (Van Hinte, 1976 a) .  Le 
taux d'enfoncement de 200 m/MA qui s'en trouve déductible parait hors de proportion avec 
de que 1 'on connaît, so i t  dans l e  domaine océanique (Berger, 1974), soi t  dans les domaines 
de marges continental es (Sheridan, 1974). 

La relation des sédiments néritiques avec les sédiments pélagiques dans l e  domaine 
pindique e t  les zones avoisinantes f0urni.t un  autre mode d'approche. On a c i t é  la superpo- 
sition de calcaires néritiques liasiques, soi t  à u n  Ammonitico-rossu dans 1 'Unité du Meg- 
dhovas, soi t  à des calcaires pélagiques (voir p. 303) dans l e  domaine pindique, ou dans 
le Kosiakas (fig. 122) ; on a rapporté 1 'irruption tithonique de calcaires a Ellipsacti- 
nies dans la série pélagique du Vardoussia, au sein de calcaires siliceux e t  de Radiolari- 
tes. S i  les faciès pélagiques se sont déposés à des profondeurs de 1 000 à 1 500 m (Ammo- 
nitico-rosso) ou de 1 500 à 2 000 m (calcaires pélagiques dépourvus d'Ammonites), de te l les  
superpositions impl iquent des mouvements dont  1 ' ampleur très considérable ne semble pas 
compatible avec 1 a relative quiétude d'ensemble des régions environnantes. 

Tout porte donc à penser que les profondeurs admises par Bosellini e t  Winterer sont 
surestimées e t  l'on retiendrait comme plus vraisemblables des chiffres de l 'ordre de plu- 
sieurs centaines de mètres pour la  profondeur de formation des Amnonitico-rosso, selon 
Bernoull i , 1972 (ou moins, s i  1 'on su i t  Bernoull i e t  Jenkyns, 1974) e t  de 1 000 à 1 500 m 
pour ce1 l e  à part* de 1 aquel l e  se déposent les Radiol ari tes  (Steinberg e t  col 1 ., 1977 .a) 
étant bien entendu que ces chiffres ne constituent q u ' u n  ordre de grandeur mais s'adaptent 
mieux à de petits bassins. 

Cependant, quel les que soient les profondeurs de réference retenues, les séquences 
peuvent témoigner aussi bien de variations de l a  profondeur des fonds que de variations 
de la profondeur des surfaces de dissolution e t  c ' e s t  encore l e  cadre régional qui nous 
guidera. 

b) Sur Z ' interprdtation de Za sdquence pindique 
Admettant que 1 a tendance naturel l e  du bassin soi t  à 1 'approfondissement (subsidence) , 

t rois  épisodes calcaires, succédant à t ro is  périodes de sédimentation siliceuse, doivent 
être envisagés : . 

- les calcaires liasiques (Drimos supérieur) succédant à une séquence terminée 
par des Radiolarites, traduisent une première inversion de tendance ; c 'es t  l e  même type 
d'inversion qui a été observé à la  marge occidentale du bassin (voir p.  303), où des fa- 
ciès néritiques liasiques surmontent des faciès pélagiques triasiques. L'ensemble de ces 
phénomènes suggère que les fonds se soient, d'une manière générale, relevés. Il es t  vrai- 
semblable cependant, que les arrivées de matériaux carbonatés (p .  302) dans l e  bassin 
aient 1 'e f fe t  inverse sur les surfaces de dissolution, qui auraient été abaissées, au 



moins provisoirement. L '  importance r e l e t i v e  des deux phenomènes res te  évidemment à appré- 
c ier .  On peut tenter  de l es  l i e r  a quelque mouvement d 'ordre géodynamique (ouverture de 
l a  Mésogée ?) ; - l es  calcaires du T i  thonique-Berriasien correspondent, dans l e  domaine p i nd i -  
que, à 1 'aboutissement d'un phénomène continu marqué par 1 'enrichissement en ca lca i re  des 
Radio1 a r i  tes immédi atement sous-jacentes. La général i t é  de 1 ' appar i t ion des ca lca i res aux 
alentours de l a  1 im i t e  Jurassique-Crétacé a conduit Bose1 l i n i  e t  Winterer admettre une 
chute généralisée des surfaces de d isso lu t ion  dans l e  domaine téthysien. S i  l e  développe- 
ment du nannoplancton ca lca i re  peut e t r e  a 1 'o r ig ine  de ce mouvement, il f a u t  rechercher 
dans " l a  phase Jurassique supérieur" (Dercourt e t  col  l., 1977), une cause vraisemblable : 
l a  d i spa r i t i on  d'une p a r t i e  des plates-formes c o n s m a t r i c e s  de ca lca i re  (pelagonienne) e t  
l a  remobi l isat ion d'une p a r t i e  du ca lca i re  déjà fixe, sont certainement de nature a favo- 
r i s e r  1 'abaissement des surfaces de d isso lu t ion.  Par a i l  leurs, 1 'émersion temporaire du 
Parnasse (Bauxite BZ), 1 'expansion de ce t t e  m h e  plate-forme sur son bord occidental ( i r -  
rup t ion  de,calcaires t i thoniques a E l l i p sac t i n i es  dans l e  domaine du Vardoussia) ou même 
sur son bord o r i en ta l  (superposit ion des calcaires à Madrépores e t  Algues aux ca lca i res 
Amnonitico-rosso du domaine beotien - v o i r  f i g .  123), l a  phase de profonde grosion signa- 
l ée  dans l e  domaine de Trip01 i t z a  par l e s  conglomérats pindiques de Sol i n a r i  (p. 320), sem- 
b l en t  indiquer un mouvement p o s i t i f  des fonds. 11 faud ra i t  donc à l a  f o i s  invoquer un ap- 
profondissement des surfaces de d isso l  u t i o n  e t  un- mouvement ascendant des fonds, e f f e t s  
d'une même cause, pour rendre compte de l a  séquence pindique ; - les  calcaires du Cretace supérieur indiquent un trois ieme renversement appa- 
r en t  de l a  tendance théorique à l'approfondissement. La phase tectonique de l a  f i n  du Cré- 
tacé i n f é r i e u r  (Aptien-Albien 7)  ne peut pas ce t te  f o i s  e t r e  invoquée par ses e f f e t s  imné- 
d ia ts ,  10 MA au moins separant 1 'appar i t ion des debr is arénacés dans l e  Pinde-Olonos de 
1 'appar i t ion de l a  sedimentation calcaire.  Un relèvement des fonds para? t peu vraisembla- 
b l e  au Crétace superieur, l a '  plate-forme de Gavrovo-Trip01 i t z a  connaissant a l  ors sa subsi- 
dence l a  plus rapide e t  l a  plate-forme du Parnasse sombrant pour e t r e  l e  siège d'une sédi- 
mentation pélagique, 11 res te  donc a invoquer un abaissement des surfaces de d isso lu t ion  
au cours du Crétacé,>qui ne peut e t r e  qu'un phenmène d'ordre t r ès  général ; l a  f i x a t i o n  
du carbonate de calcium e s t  en e f f e t  pa r tou t  abondante e t  l ' o n  ne peut admettre conme ex- 
p l  i c a t i o n  f i na l e  1 'explosion du plancton ca lca i re  (Globotruncanidés) , qui  n 'es t  probable- 
ment qu'une conséquence de t a  r ichesse g6néralisee des eaux en carbonate de calcium. La 
recherche de l a  cause d'un t e l  phénomène échappe à une etude régionale mais on peut admet- 
t r e  que l a  cause tectonique puisse e t r e  invoquée par ses e f f e t s  à long terme (réorganisb- 
t i o n  des grandes masses). 

En conoZuswn, l a  f i gu re  125 b résume les  considérations précedentes, On a admis 1 'hy- 
pothese fondamentale de Bose l l i n i  e t  Winterer, r e l a t i v e  à l ' ex is tence  de 4 surfaces de ; 
d isso lu t ion  regissant l e  type de sedimenthtion. Ces surfaces ont é té  situees a des profon- 
deurs t rès  modérees , en fonct ion d'estimations précédemnent rapportees, susceptibles de 
rendre compte des superposit ions de fac ies nér i t iques a des fac ies pelagiques sans f a i r e  
appel à de t rop  grandes f luc tua t ions  bathymetriques des fonds. On a egalement admis que, 
que l le  qu'en s o i t  l a  cause première, l e  developpement du plancton ca lca i re  a l tOx fo rd ien  
pu is  vers l a  f i n  du Cretacé in fé r ieu r ,  a i t  i n d u i t  1 'approfondissement des surfaces de 
d isso lu t ion  en deux etapes, separées par un p a l i e r  d'tige crétacé in fé r ieu r .  Les observa- 
t i ons  regionales ont conduit à admettre l ' ex is tence  de deux épisodes de remontée des fonds, 
contrastant avec une tendance genérale à 1 'approfondissement. 

La t r a j e c t o i r e  d'un fond pindique (courbe PO) est  mater ia l isee dans ce t t e  hypothèse, 
depuis l e  Tr ias supérieur jusqu'au Crétace terminal ; on f a i t  apparat t re sous ce t te  courbe 
l es  sediments (numerotés corne dans 1 'ensemble de ce texte)  déposes au cours des t raver-  
sées des d i f fe ren tes  surfaces de dissolut ion.  Une colonne récapi t u1  e 1 a sédimentation me- 
sozo'fque ; sa base, s i tuee une profondeur proche de 3 000 m, permet d'apprecier l a  sub- 
sidence ayant a f f ec te  l e  bassin, qu i  se trouve dans ces condit ions du même ordre de gran- 
deur que c e l l e  qu i  es t  estimée pour les  plates-formes de T r i p o l i t z a  e t  du Parnasse ( f ig.  
2) 

Une courbe (ZI )  s ignale l a  t r a j e c t o i r e  d'un fond de l a  zone Ionienne du Lias à l a  
f i n  du Crétacé, dans l a  meme hypothèse. 





Finalement, l e  type d'evolut ion propose ne peut e t r e  sa t i s fa isan t  que s i  1 'on accepte 
l ' i d e e  que les  fonds soient t ou t  aussi instables que l e s  surfaces de dissolut ion, ce qu i  
peut para t t re  paradoxal, encore que 1 'on a i t  trouve des raisons de penser que, regies en 
p a r t i e  par  l es  mêmes causes, les  var ia t ions puissent B t re  1 iées. On a ten te  de rendre comp- 
t e  de f a i t s  régionaux permettant de déduire des mouvements du fond, lesquels ont e té  mini-  
misés en adoptant des profondeurs " idéalesn des surfaces de compensation aussi mderees 
que possible d'apres les  données bibliographiques. En t o u t  é t a t  de cause, on ne peut pas 
attendre une s t a b i l i t é  pa r f a i t e  d'un domaine où des.régions de plate-forme subissent des 
exondations (Parnasse), oli des plates-fonnes sombrent (zone Ionienne au Lias),  par fo is  
selon des modalites complexes (zone Béotienne) e t  à proximite duquel se jouent, à p a r t i r  
du Jurassique supérieur, l es  grands évènements tectoniques l i é s  à l a  d i spa r i t i on  de l a  
Téthys. 

Dans ce t te  optique, c 'est  sans doute l ' é vo lu t i on  des fonds à l a  l i m i t e  Trias-Lias qu i  
suscitera l e s  plus grandes réserves, dans l a  mesure où 1 'on ne connaft pas d'autres signes 
d'un impoctant bouleversement géodynamique à ce t te  époque, à moins que l e  déplacement la -  
t é ra l  vers 1 ' W  du Parnasse ne se s o i t  produi t  en grande p a r t i e  à ce moment. Comme on ne 
connaît pas non plus à cet te  époque de grande chute des surfaces de dissolut ion, j ' a i  choi- 
s i  que calquer 1 'évolut ion des fonds pindiques sur 1 'évolut ion de 1 'Unité du Megdhovas 
(courbe UM, f i g .  125 b) . L '  in te rp ré ta t ion  proposBe reste évidement t r i b u t a i r e  de t o u t  
nouveau f a i t  qu i  s e r a i t  mis en evidence, e l  l e  répond pour 1 ' i n s tan t  à ceux qu i  sont connus. 

C )  UN SCHEMA D'EVOLUTION PALEOGEOGRAPHIQUE DU DOMAINE PINDIQüE ET DE SES MARGES 

On construira une sér ie  de schëmas i n te rp ré ta t i f s  réunissant les f a i t s  connus dans 
l e  cacrre de 1 'hypothèse sur l a  cons t i tu t ion  de l a  marge o r ien ta le  du bassin pindique qu i  
v ien t  d ' ê t r e  présentée. Les croquis se rapportent au schéma s t ruc tu ra l  de l a  f igu re  121, 
sur lequel sont s i  tuées, de manière nécessairement approximative, les  1 ignes de coupes 
des f igures 126 à 132. 

On a cho is i  de' représenter l ' é t a t  supposé de 1 'ensemble paléogéographique à des pé- 
riodes pour lesquel les  on dispose du maximum de documents, ou encore marquant une étape- 
c l é  de l ' é vo lu t i on  du d i spos i t i f .  

Fig. 126. - Essai de rereoonstitution de l'organisation paléogéographique des domaine8 situds 
entre l e s  plates-formes de Gaurovo-Tripolitza e t  Parnasse-Pdlagonien au Nomen 
(126 a )  e t  récapihlat ion de la sédimentation (pemo-) triasique oonme dans 
les  divers domaines (126 b).  

126 a - Infornations relat ives  au Norien, Les local i tés  pindiques signal&es par 2-8 in i -  
t i a l e s  sont celZes des figures 100 e t  101, p. 288-290 (en autre - Un. Fr. : voir p. 291- 
292 - UM : Unité du Megdhovas : voir p. 217 - GZafkoa : voir p, 221). 

126 b - Informations relat ives  au3: sédiments anté-noAens. Les localitda pindiques s2gna- 
Zdes par leurs i n i t i a l e s  (en 'outre, Péristéri : voir  p. 220) e t  l a  répartit ion des facibs , 

carniens (a, b, c) reportent à l a  figure 99, p. 284. Les informations re la t ives  aux domai- 
nes orientaux sont détai l lées  sur Zes figures 122, 123 e t  124. 

Ages - Pern : Perprien ; We : Werfdnien ; An : Anisien ; La : Ladinien ; Ca : Camien. 
LithoZogie - 1 : Ophiolites ; 2 : Pemrien détrit ique ; 3 : roches ef fusives ; 4 : pdlites ; 
5 : gras e t  pé l i f e s  ; 6 : gras ; 7 : calcaires grdseux ; 8 : calcaires pélagiques ; 9 : 
caZoaires graveleux ; lQ : calcaires brdchiques ; il : calcaires ndritiques ; 12 : Ammoni- 
tico-rosso ; 13 : Radiolarites a schistes s i l iceta.  
Abréviations - KOS : Kosiakas ; TRILOF : Tmlofon ; MAL : Maliaque (Pr. I .  : Profi t i  
I l i a s  ; Log. : Loggistion ; Car. : Gamidni) ; PELAG : Pélagonien ( F l .  : FZambouri) ; PEND : 
Penddoria ; VARD : Vardacssia ; PARN : Parnasse ; GER : Géranbes ; TRAP : Trapdaona ; 
EPID : Epidaure ; ARC : Table d'Arcadie, 
NB : Les 5 c a p e s  représentées sont situées sur la  figure 121. La largeur re la t ive  du bas- 
s in  Maliaque e s t  vraismbZablsnent t r è s  sous-esthée. 



La 1 argeur attribuée aux différentes entités pal éogéographiques tient compte des es- 
timations précédemnent présentées, adaptées à des nécessités graphiques. On notera que le  
domaine pindique est  relativement "dilaté" et  qu'au contraire, le domaine Maliaque est  vrai- 
semblablement minimisé. Les épaisseurs des sédiments sont, pour les mêmes raisons, sans rap- 
port avec les épaisseurs réel les. 

1 )  L 'EVOLUTION TRIASIQUE 

La figure 126 a présente l 'é ta t  supposé des régions situées entre Gavrovo-Tripolitza 
e t  Parnasse-Pél agoni en au Norien ; 1 es coupes de 1 a figure 126 b font 1 'état  de 1 a sédimen- 
tation connue au cours du Trias. 

C'est la zone du Pinde-Olonos dont 1 'histoire triasique reste la moins bien connue. 
La différenciation au moins werfénienne des domaines du Vardoussia e t  Mal iaque, e t  surtout 
1 'existence d'une h o n i  tico-rosso anisien surmontant les basal tes de 1 'Uni t é  du Megdhovas 
laissent supposer sa très précoce différenciation, mais rien n'est directement connu de 
1 'histoire pindique avant le  Carnien. Deux hypothèses peuvent être envisagées : 

a) On peut supposer que l e  Détritique triasique se soit  déposé sur de grandes 
puissances e t  que seule sa partie supérieure (carnienne) soit connue. Il est  vrai que par- 
fois les affleurements de ce terme prêtent à une telle interprétation (Mpodozis, 1977, 
signale sur la feuille Agrafa, u n  affleurement d'une largeur d ' l  km, à Vrangiana), mais 
outre les causes tectoniques (bourrage anticlinal) qui peuvent être invoquées, les data- 
tions (encore peu nombreuses) n'ont pour 1 'instant donné aucune indication en ce sens. 
Une alternative est que des calcaires anté-carniens, mimant par leur faciès ceux du Norien, 
aient échappé à la datation. 

b) On peut supposer que des épanchements volcaniques représentent 1 'essentiel 
du remplissage pindique au Trias inférieur et  moyen ; on connaTt en effet u n  grand nombre 
de volcanites dans les affleurements pindiques : 

- dans 1; Pinde méridional, selon Aubouin (1959, p. 82) ,  ce sont des andésites 
et des spilites, souvent situées à la base des Radiolarites, essentiellement dans le Pinde 
occidental ; les andésites de Péristéri (au front de la nappe, voir p. 118) seraient d'âge 
ladinien ; 

- sur le territoire de la feuille Agrafa (partie N), selon Mpodozis (1977),  des 
basaltes à olivine et des andésites à pyroxènes, généralement associés aux bases d'écailles 
ne sont pas rares dans les régions frontales de la nappe ; 

- sur le territoire de la feuille Agrafa (partie S), selon Lybéris (19781, des 
basaltes à olivine, en pillow-lavas, toujours situés dans des positions structurales com- 
plexes se trouvent dans les "écailles frontales" ; un affleurement a été observé dans les 
"écailles médianestr ; 

- dans le Pinde dlEtolie, selon Celet (1962, p. 150), des roches microlitiques 
basiques sont observables en 2 gisements correspondant à des bases d'écailles éloignées du 
front de la nappe ; 

- en Péloponnèse septentrional, il faut évoquer les blocs de roches éruptives 
diverses mis en évidence par De Wever (1976 b) dans la "Formation à blocs", dont le plus 
grand élément connu est constitué d'une diorite surmontée de pyroclastites datées du Trias 
par des organismes marins (Halobies, Conodontes). 

Les deux suppositions ne sont pas exclusives 1 'une de 1 'autre, mais i l  apparatt que 
malgré leur mode 'de gisement qui semble toujours pouvoir être discuté, les roches érupti- 
ves paraissent assez répandues pour qu 'on puisse tenter d'admettre leur existence généra- 
l isée à la base de la série pindique, corne el les existent à la périphérie du domaine. 

On notera en effet  que hors des domaines de plate-forme, des ensembles volcaniques 
sont connus partout, superposés à des calcaires marins werféniens ou ani si ens (Vardoussia, 
domaine Maliaque : série de Graméni), soit dans 1 'Anisien (Epidaure, Vardoussia, Unité du 
Megdhovas) , soit sous le Carnien (Glafkos), soi t  sous l e  Norien (série Maliaque). 



Le domaine pindique es t  donc t r ès  probablement ind iv idua l i sé  dès l a  base du Tr ias  
moyen, mais sans doute f a u t - i l  admettre que des coulées volcaniques ont  a lo rs  occupé une 
pa r t i e  de l a  dépression nouvellement créée ; les premiers dépôts exclusivement sédimentai- 
res n '  apparai t r a i e n t  qu' avec l e  Tr ias  supérieur. Une d iscon t inu i té  1 i thologique sera a i ns i  
créée, au niveau de laque1 l e  se produira un grand déco1 lement, t r a i t  majeur de l a  tec ton i -  
que à venir. 

Le Carnien v o i t  encore l a  poursui te du phénomène e f f u s i f  dans l e  domaine Maliaque, 
a lors  que l a  sédimentation ca lca i re  s ' i n s t a l l e  partout, sauf au bord occidental du domaine 
pindique ( v o i r  f i g .  99, p. 284) où des sédiments arénacés témoignent d'apports occidentaux ; 
on . t rouvera i t  i c i  l a  t race du bombement précurseur du rift dont 1 'océan mésogeen a u r a i t  ti- 
r é  son o r ig ine  ( v o i r  p. 287-289). 

Le Norien v o i t  l a  général isat ion de l a  sédimentation ca lca i re  ; 1 a ra re té  des brèches 
sédimentaires en général , 1 'existence d' Amnoni t ico-rosso au bord occidental du bassin p i  n- 
dique la i ssen t  supposer que les  t rans i t i ons  entre 1 es divers domaines res ta ien t  stables e t  
que l es  pentes é ta ien t  peu accentuées. 

La f i gu re  126 a donne une image résumée des f a i t s  précédents. On a s i t ué  1 'emplace- 
ment de 1 'accident transverse de Corinthe, dont on admet q u ' i l  n 'a  pas ou peu joué, l e s  
analogies des séries d '  Epidaure e t  du Vardoussia d'une part ,  du Trapézona e t  de Pendéoria 
demeurant t r ès  grandes. Au contraire,  on a admis que 1 'accident du Sperkhios a déjà comnen- 
cé à fonctionner, ce qu i  rendra i t  compte d'une r e l a t i v e  o r i g i n a l i t é  du domaine Maliaque ; 
dans l e  bassin pindique même, l a  f i gu re  99 montre que 1 'on peut à l a  r igueur placer à pro- 
x im i té  du prolongement de cet  accident un décalage o r ien ta l  des fac iès gréseux du D é t r i t i -  
que tr iasique, mais on ne saura i t  donner à ce d é t a i l  une importance t r ès  considérable dans 
l a  mesure où l e  décalage e s t  vraisemblab'lement dû à 1 ' e f f e t  décrochant de 1 'accident au 
cours de l a  phase de structur 'at ion de l a  série. 

2) L'EVOLUTION LIASIQUE 

La f i gu re  127 'a présente l ' é t a t  supposé des régions si tuées entre Gavrovo-Tripol i tza 
e t  Parnasse-Pélagonien au Toarcien ; les  coupes de l a  f igure 127 b récap i tu len t  l a  sédimen- 
t a t i o n  depuis l e  Norien. 

. Le bassin du Pinde-Olonos a connu, pres de l a  l i m i t e  Trias-Lias un épisode de sédimen- 
t a t i o n  r ad io l a r i t i que  dans ses par t ies  axiales ; les  régions l es  plus occidentales n 'en 
por tent  que l a  t race d isc rè te  (pé l i tes )  ou n u l l e  ( v o i r  "d i v i s ion  2b", f i g .  100 e t  101, 
p. 288-290) ; les  l o c a l i t é s  sont signalées par l es  mêmes i n i t i a l e s  sur l a  f i g .  127). On 
v ien t  de discuter, à propos des questions bathymétriques, l a  s i g n i f i c a t i o n  du re tour  l i a -  
sique à une sédimentation carbonatée ; 1 'expansion des domaines de plate-forme déduct ib le 
des superposit ions observées à l a  marge occidentale du bassin ( l oca l i t és  B, UM e t  UF, f i g .  
127 b), ou dans l e  Kosiakas, l a  recrudescence des faciès bréchiques dans l es  sér ies péla- 
giques ont  conduit à admettre q u ' i l  s 'ag issa i t  du r ésu l t a t  d 'un mouvement p o s i t i f  de l ' e n -  
semble des fonds. 

Le Lias v o i t  l a  général isat ion du fac iès ca lca i re  dans l e  domaine pindique, sous des 
faci es bréchiques dans 1 es reg i  ons bordieres occi dental es ; 1 ' affleurement de faciès bré- 
chiques signalé à 1'E de l a  région d'Agrafa TYe, f i g .  103, p. 296) pou r ra i t  ê t r e  in te rp ré -  
t é  comme provenant du haut-fond o r i en ta l  ( T r i  lofon-Kosiakas, ou Pendéoria) . Les fac iès 
graveleux-ool i tiques s i  tués en marges des faciès bréchiques sont probablement en p a r t i e  
constitués de débris provenant du fractionnement de ces breches (débr is à "filamentsM), 
mais des fragments (en p a r t i c u l i e r  de foss i les )  souvent dépourvus de gangue la i ssen t  pen- 
ser qu'une p a r t t e  du matér ie l  e s t  seulement déplacée ; c 'es t  sur ce t  argument qu'on a 
admis l a  v a l i d i t é  de 1 'âge indiqué par les  foss i les .  

Des brèches ca lca i res apparaissent également avec l e  L ias  de p a r t  e t  d 'aut re  du bas- 
s i n  Mal iaque, comme dans l e  Vardoussia, l a i ssen t  supposer qu'une même évolu t ion d'ensemble 
a caractér isé l a  1 i m i t e  bassins-plates-formes au début du Lias. 
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Le Toarcien représente l a  période pendant 1 aquel l e  l e s  domaines d '  Epidaure, du Trapé- 
zona e t  de Pendéoria voient se développer des faciès de t r a n s i t i o n  aux Radiolar i tes (ca l -  
caires noduleux, Ammonitico-rosso) ; les  faciès r ad io l a r i t i ques  ne seront cependant géné- 
r a l i sés  entre Gavrovo-Tripolitza e t  Parnasse-Pélagonien qu'au cours du Dogger. 

L 'évo lu t ion p a r t i c u l i è r e  du bassin Mal iaque e t  du haut-fond T r i  lofon-Kosiakas i n c i t e  
a admettre que l ' acc iden t  du Sperkhios ind iv idua l i se  ce t  ensemble par rapport  aux domaines 
p lus méridionaux. On constatera ( f ig.  102 e t  103, p. 294-296) que c 'es t  a l a  l a t i t u d e  de 
ce t  accident que l ' o n  peut s i t u e r  une d iscon t inu i té  des fac ies pindiques, mais on ne sau- 
r a i t  encore préc iser  s i  son inf luence f u t  décis ive au cours de l a  sédimentation ou s i  Te 
décalage es t  1 ' e f f e t  d'un décrochement syntectonique 1 i é  au même accident. L 'evo lu t ion par- 
t i c u l i è r e  de l a  se r ie  du Vardoussia semble indiquer l e  jeu  de l ' acc iden t  de Corinthe, mais 
on ne peut r i e n  savoir  de son 'éventuel l e  inf luence sur l a  sédimentation pindique en ra ison 
de 1 ' importante d iscon t inu i té  des affleurements au niveau du Golfe. 

3) L 'EVOLUTION AU JURASSIQUE MOYEN ET SUPERIEUR 

L '  i n s t a l l a t i o n  des faciès r ad io l a r i  t iques signale qu'entre Gavrovo-Trip01 i tza e t  Par- 
nasse-Pélagonien, a p a r t i r  du Dogger, s'étend un bassin peu accidenté où l e s  plates-formes 
précédemment indiv idual isées ne correspondent p lus  à des t r a i t s  majeurs ( f i g .  128). On peut 
cependant admettre que l a  t r ès  f a i b l e  épaisseur des fac iès rad io la r i t i ques  des sér ies  d'E- 
pidaure du Trapézona e t  de Pendéoria témoigne d'une pos i t i on  relativement haute de ces do- 
maines dans l e  bassin. 

Des calcaires s i l i ceux  s ingular isent  au Malm l a  p a r t i e  o r ien ta le  du bassin Maliaque ; 
par tout  a i  1 leurs,  des Radio1 a r i  tes  se déposent, additionnées de brèches calcaires dans les  
régions bordières occidentales du bassin ( l oca l i t és  Ba e t  AK - v o i r  f ig .  104 e t  105, p. 
304-306). 

On peut admettre (encore que de dél icates questions de chronologie se posent), que 
l es  bauxites 82 du Parnasse, resu l tan t  d'une a l t é ra t i on  de l a  nappe oph io l i t i que  au cours 
de ce t t e  période, soient anterieures a l a  créat ion d'une dépression nouvel le ,  t a i l l é e  de 
toutes pièces dans l es  ensembles précédents, 1 i ée au f r o n t  tectorogénique qu i  se rapproche. 
Cette dépression sera d'abord gagnée a 1 a sédimentation radio1 a r i  t i que  d'ensemble pu i s  en- 
vahie par les  dé t r i t us  mis en mouvement par les  déformations plus internes ; il s ' a g i t  du 
bassin Béotien, i so l an t  l a  p l a t e  forme du Parnasse. 

Fig. 127. - Etat supposé de la  rdgion au Toarcien (127 a )  e t  rdcapitulation de la sddimen- 
tat ion liasique (127 b).  

On a adnis une expansion gkndralisde des domaines de ptates-formes, dont les  l imi tes  
. tmasiques sont représentdes en pointil lds ( f i g .  127 a).  

127 a - Informations relat ives  au Lias moyen-aupMeur. Les Zocalitds pindiques signaldes 
par leurs i n i t i a l e s  sont ce l les  des figures IO0 e t  101, p. 288-290 ; l es  Z.imites de facias 
fa, b, C )  e t  la  localitd Ye reportent à l a  figure 103, p. 296 (en outre, Un. Fr., UM, B : 
voir p. 303). 

227 b - ~ n f o m a t i o n s  relat ives  à la  l imite  !l'rias-Lias (T-Li). Mêmes Zocalitds pindiques 
que sur la figure 127 a 2 i n f o m t i o n s  relat ives  aux domaines orientaux ddtailldes sur les 
figures 122, 123 e t  124. 

Lithologie - 1 : ûphiolites ; 2 : calcaires néritiques ; 3 : calcaires brdchiques ; 4 : 
calcaires graueteux ; 5 : calcaires pdlagiques ; 6 : Amnonitico-rosso ; 7 : calcaires no- 
duleux ; 8 : Radiolarites ; 9 : pdlites. 
Abrdviations : voir f i y r e  126. 





4 ) L ' ETAPE FINIJURASSIQUE-EOCRETACEE 

La conf igurat ion de l a  marge o r ien ta le  du bassin pindique se trouve, au cours de cet- 
t e  période, profondhent  modifiée. La nappe oph io l i t i que  s ' e s t  rapprochée, les  régions dé- 
formées bordent l a  dépression béotienne qu i  coinmunique 1 ibrement, au N e t  au S du Parnasse 
maintenant iso lé ,  avec l e  bassin subsistant ( f i g .  129). Les matériaux dé t r i t i ques  l i be rés  
gagnent a ins i  des régions proches (Thimiama, Monts Géranées) , l e  domai ne du Vardoussia, e t  
des régions pindiques ( l oca l i t és  P e t  K - v o i r  f i g .  104 e t  105, p. 304-306). 

La sédimentation propre au domaine pindique es t  c e l l e  des Calcaires à Calpionelles, 
addi tiennes de brèches carbonatées au bord occidental du bassin ( l o c a l i t é  Ba - vo i r  f i g .  
104-105) qu i  témoignent localement, en Péloponnèse méridional ( l o ca l  i t é  Sol .) , de profon- 
des érosions de l a  plate-forme occidentale. 

Ce f a i t ,  comme 1 ' i r r u p t i o n  t i thon ique de calcaires nér i t iques dans l e  damaine du Var- 
doussia, nous ont  conduit à admettre que l a  sédimentation ca lca i re  pindique é t a i t  l e  ré -  
s u l t a t  d'une f l uc tua t i on  bathymétrique pos i t i ve  d'ensemble, qu i  pou r ra i t  ê t r e  couplée avec 
1 'affaissement béotien ; i 1 reste  que 1 'absence ou 1 'extrême d isc ré t ion  des ca lca i res en 
Péloponnèse demeure inexpliquée, à moins que l a  sur rect ion des fonds n ' y  a i t  été moins i m -  
portante. 

L 'accident du Sperkhios (ou sa trace morpho.logique, dans 1 a mesure où 1 'on peu t  ad- 
mettre q u ' i l  a cessé de fonctionner) peut avo i r  1 i m i t é  les  venues arenacees dans l e  bassin 
pindique ( v o i r  f ig .  105). Son r61e peut avo i r  é té  p lus considérable s ' i l .  a guidé un débor- 
dement de l a  nappe oph io l i t i que  vers l e  N. En t ou t  é t a t  de cause, l e  f r o n t  de l a  tectoro- 
genèse a certainement a t t e i n t  des régions situées au N du Parnasse puisque l a  région Malia- 
que p a r a i t  recevoi r  des corps ophio l i t iques des ce moment ; en revanche, des régions situées 
au S du Parnasse (Trapézona e t  peut-être'Epidaure) paraissent a lors  épargnées. On a ten té  
de t radu i re  ces donsidérations sur l a  f i g u r e  129, mais il e s t  ce r t a i n  que l e  r é s u l t a t  dé- 
pend de 1 ' importance r e l a t i v e  des cou1 issages 1 iés  aux 2 accidents transverses, qu i  ne peut 
ê t r e  qu'arbi t ra i rement f ixée. 

Fig. 128. - Etat supposé de la  région au cours du MaZm (anté-tithonique). 

Les localitds pindiques siqnaldes par Z e u s  in i t i a l e s  sont ce l les  des f-es 104 e t  
105, p. 304-306 ; l es  informations relat ives  aux domaines orientaux sont ddtailtdes sur 
les  figures 122, 123 e t  124. Les flèches Opaisses matdriaZisent l'hypothèse selon ZaqueZZe 
Zes produits d'altération des ophiotites, en voie d'abduction, a lhen ten t  l e s  bauxites 
( B 2 )  parnassiennes avant l a  différenciation du domaine Béotien (BEOT) ; les flkches min- 
ces orientdes vers Ze bas, signatent la subsidence qui se produira au Jurassique t e d n a l ,  
isolant l e  domaine du Parnasse. , .  

Lithologie - 1 : Ophiolites ; 2 : calcaires ndritiques ; 3 : brdches calcaires ; 4 : cal- 
caires s i l iceuz ; 5 : Radiolarites. 
Abrdviations : voir  fiqure 126. 

Fig. 129. - Etat supposé de la rdgion au Tithonique terminal-Berriasien. 

Les localitds pindiques signalées par Leurs in i t i a l e s  reportent d l a  figure 105, p. 
. 306 ; l e s  informations relat ives  aux domaines orientaux sont ddtaiZZdes sur l e s  figures 

122, 123 e t  124. Les flèches signalent tes  directions d'apports supposées des matériaux 
ardnacds. Les fldches courtes de la coupe 6 font dtat d'apports brdchiques dans les  dcait- 
les  pind5ques frontales en Pdloponnèse mdridionat (voir p. 320, affZeurement 47 : SoZ). 

C'est par pure .hypothdse qu'on a distingud un front tectoogdnique (FTO 11, ou m n t  
de ddformation, d'un front de charmage des ophiolites (FC). IZ sr&t  de rendre compte 
du f a i t  que certaines séries (Maliaques) semblent étre  recouvertes par Zes ophiolites sans 
tectonisation prdalable.' Le ddbordement de ce f)ront au N du  Parnasse pourrait avoir dtd 
guidd par l'accident du Sperkhios. Lu situation du Dsiakas p m  rapport d ce front e s t  
évidement inddteminde ; e l l e  ddpend de la nature de ses relations avec Za sdrie & Thi- 
mima, e t  avec la masse d 'OphioZites située prks de V i t m a  ( f ig .  222). 

Lithologie - 1 : Ophiolites ; 2 : calcaires néritiques ; 3 : brèches carbonutdes ; 4 : 
calcaires pélagiques ; 5 : calcaires e t  g d s  ; 6 : Radiotarites. 
Abrdviations : voir  figure 126. 



5 )  LIETAPE DE LA F I N  DU CRETACE INFElfJo'UR 

t ' e s t  sensiblement au cours de 1 'Apt ien  au de 1 'A lb ien  que se p r o d u i t  une nouvel l e  
ddformation des régions s i tuées à 1'E du bassin p indique ; de nouveaux sediments arénacés 
Pont i r p u p t i o n  dans ce Bassin e t  l a  recrudescence des apports dev ient  notable dans l e  domai- 
fie bdot ien e t  dans l a  sérJe du Thimiama. 

Au S du Parnasse, l e s  sérJes d 'A rgo l i de  témoighent directement de c e t t e  nouve l le  phase 
de tectarogen8se ; développées jusqu'au Barrémien ou I 1 A p t i e n ,  e l l e s  seront  recouvertes en 
di4cardande par des ca l ca i res  vraconniens (Formation de 1 'Akros) . Au N du Parnasse, l a  ré -  

Pig. 130. - Etat supposd de la  région à Z'Albien. 

Lets ZacaZitSs p id iques  signaldes par des nwnbros reportent aux figures 106 e t  107, 
p. 314-328. lis8 fl&ches courtes ma$dr.ialisent Z'hypothBse selon Zaquelle les  bauxites par- 
nassisvrnés ( B  3) s&raient aZÙnentées par les  produits d'aitdration des ophiolites,  ce qui 
impLique que Ze P m a s s e  a i t  dté en l iaison directe avec l e  domaine émergd résuZtant du 
deuxième front de Tectorogen&se (FTO 2 ) .  Ce front a f fec te  les  zones d'Argolide (Epidaure 
e% P~apezonaJ e-b peut-être l e  domaine de ta Tabla d'Arcadie ; i Z  a f fec te  probablement en- 
oors Za région MaZiaque, ce qui n'a pas d t d  reprdsenté, pour de s.impZes raisons graphiques 
l ides  d Z'dn&orti&de de la position prdcise des sdries Maliapues par rdpport au Parnasse 
d ce t t e  dpoqus. Lé~s fl.$ches Longues signalent Zes d.irectians d'apports supposées des ma*&- 
riam ardnaeés. 

LithoZogié - 1 : WhioZiees ; 2 : catoaires néritiques ; 3 : brèches oarbonatées ; 4 : cal- 
caires pdzagiqwes ; 5 : pdli tes  ; 6 : grès. 
AbrQviations : voir  figure 126. 



gion de Théopetra témoigne du cachetage de l a  phase précédente par une sé r i e  qui semble ne 
plus comporter de d iscont inu i té  majeure. La simple confrontat ion de ces f a i t s  conduit à ad- 
mettre, à 1 'échel le de l a  région considérée, 1 ' ob l i qu i t é  du deuxième f r o n t  tectorogénique 
sur l e  précédent, ce que t r a d u i t  l a  f i gu re  130. On admet qu'une l i a i s o n  se s o i t  réa l i sée  
entre l e  massif parnassien e t  l es  régions déformées, permettant aux oph io l i tes  al térées d'a- 
l imenter l es bauxi tes 83. 

Le Crétacé i n f é r i e u r  v o i t  l e  dépôt des Marnes rouges à Radiolaires dans l e  domaine p in-  
dique ; on a tenté (p. 328) de d iscuter  l a  s i g n i f i c a t i o n  de ces pé l i tes ,  qu i  pourraient té -  
moigner d'une nouvel l e  phase d'approfondissement, en 1 'absence d'apports s i  1 iceux, b i en  que 
l e  Péloponnèse méridional v o i t  encore l a  sédimentation de Radio1 a r i  tes. 

Des brèches carbonatées s '  addit ionnent à ces pé l  i tes en maintes l oca l  i tés, pour 1 a p lu -  
p a r t  situées près de l a  bordure occidentale des affleurements actuels ( f  i g .  106-107, p. 314- 
318), mais quelques unes se trouvent dans une s i t ua t i on  qu i  l a i s se  supposer que les  apports 
occidentaux ne sont pas seuls en cause ; l a  question es t  l a  même que c e l l e  qu i  se pose pour 
1 es apports arénacés. 

La r é p a r t i t i o n  spat ia le  des affleurements de "Premier Flysch' semble en e f fe t  d é f i e r  
toute logique simple. Si 1 ' i r r é g u l a r i t é  des accumulations d é t r i  t iques dans l e  Pinde méri-  
dional peut rendre compte de pa r t i cu l a r i t és  topographiques locales, l es  affleurements s i -  
tués à 1 ' W  du Parnasse ( l oca l i t és  26 e t  29, f i g .  -106) s 'expl iquent avec peine ; 1 'absence 
de grès dans l a  région de Karpénission-Frangista, corne apparement au bord N du Golfe de 
Corinthe, e t  l a  sédimentation ca lca i re  condensée du domaine de Pendéoria l i m i t e n t  t r è s  
str ictement les  possi b i l  i t é s  d 'a l imentat ion ; les  f lèches contournant par  l e  N l e  Parnasse 
e t  l e  domaine de Pendéoria ( f i g .  130) représentent l a  seule voie vraisemblable. 

Les affleurements du Péloponnèse occidental ( vo i r  f ig. 107, p. 318) posent d 'autres 
questions. On a r e j e t é  précédernent (p. 330) l es  poss ib i l i t é s  d 'a l imentat ion l a t é ra l e  par 
l e  domaine externe ou long i tud ina le  par l e  N ; i l s  peuvent correspondre à une al imentat ion 
de provenance directement or ienta le ,  au t ravers de l a  Table d'Arcadie. A ce propos, une 
hypothèse peut ê t r e  évoquée, selon laque l le  t o u t  ou p a r t i e  de ce domaine au ra i t  subi l e s  
effets des déformations d'âge f in i - c ré tacé  i n f é r i e u r  ; on ne connatt en e f f e t  que t r es  10- 
calement, sous l es  Calcaires en plaquettes, des lambeaux i den t i f i ab l es  aux divers termes 
const i tuant  l a  sé r i e  du Pinde-Olonos. Le Crétacé supérieur pou r ra i t  a i ns i  ê t r e  discordant 
sur les  ensembles déposés antérieurement. Quoi q u ' i l  en so i t ,  un t rès  la rge  épandage des 
débris arénacés e s t  envisageable en Péloponnèse, s o i t  au t ravers du domaine de l a  Table 
d'Arcadie, s o i t  en p a r t i e  en provenance de ce lu i -c i .  En t ou t  é t a t  de cause, l 'dge r e l a t i -  
vement récent de ces épandages ( turonien ou p lus récent - l o c a l i t é  39, f i g .  107 ; l i m i t e  
Santonien-Campanien - l oca l i t és  42b, 43 e t  44) comme l e u r  apparente con t inu i té  dans l es  
affleurements les  plus méridionaux, s ingu lar isent  ces régions ; ce sont l es  seules où 1 'on 
puisse envisager dans l e  domaine str ictement pindique, 1 'existence de grands cônes d é t r i  - 
t iques sous-marins. Mais 1 ' i n s t a l l a t i o n  d'une sédimentation ca lca i re  dès l e  Vraconien en 
Argolide (Formation de 1 'Akros) l i m i t e  encore les  poss ib i l i t é s  e t  c 'es t  peut-être du S que 
venaient l es  plus récents débris arénacés ; on doute d 'avo i r  jamais d'éléments de discus- 
s ion de ce t t e  u l t ime  hypothèse, dans l a  mesure où jsuqu'à Cythère, plus r i e n  n ' a f f l eu re  
qu i  n'appartienne à l a  Table d'Arcadie. 

Les accidents transverses (ou leurs  traces morphologiques) ne semblent pas avo i r  joué 
de r61e prépondérant à ce t te  époque, encore que l'absence de grès dans l a  région de Karpé- 
nission-Frangista puisse e t r e  imputee à un e f f e t  morpho1 ogique résiduel  de ce1 u i  du Sperk- 
hios ; mais on v i en t  de d i r e  l 'apparente nécessité de l ' a l imen ta t ion  par l e  N du Premier 
Flysch du Pinde d tE to l i e .  

6) L'EYOLUTION AU CRETACE SUPERIEUR 

La f i g u r e  131 f a i t  'é ta t  de l a  s i t ua t i on  au Maastr icht ien terminal, époque qu i  n ' es t  
exceptionnelle au Crétacé supérieur que par 1 'a r r i vée  de nouveaux sédiments arenacés dans 
l ' a x e  du domaine pindique. 

Le Crétacé supérieur a vu l ' i n s t a l l a t i o n  général isée des facies carbonatés, d iscor-  
dants dans les  régions précédenment déformées. Les régions l es  plus o r ien ta les  paraissent 
plus précocément gagnées au domaine marin ; des formations d é t r i  t iques apparaissent au Cé- 
nananien (ou antérieurement ?) en Othrys de 1 'E, les  calcaires nér i t iques s ' i n s t a l l e n t  dès 





l e  Vraconnien en Argolide de 1 ' E  (Akros), au Cénomanien en Attique-Béotie e t  en Eubée ( v o i r  
Clément, 1979 ; Bignot e t  col l . ,  1971). Par l a  sui te,  une sédimentation ca lca i re  variee, 
sans 1 imites tranchées, a inf luences pélagiques plus ou moins prononcées, s ' i n s t a l  l e  peu a 
peu, a lors  que les  calcaires deviennent dominants dans l e  domaine str ictement pindique au 
Sénonien i n f é r i e u r  (on a s ignalé l a  parenté fondamentale des ca lca i res du Pinde-Olonos e t  
des calcaires de l a  Table d'Arcadie, p. 343). 

Le Campanien e t  une p a r t i e  du Maastr icht ien marquent un moment s i ngu l i e r  pendant l e -  
quel, après que l e  Parnasse a i t  comnencé à sombrer, t o u t  1 'ensemble régional es t  l e  siege 
d'une sédimentation ca lca i re  a .GZobotrumana, pour autant que 1 'on excepte l es  régions 
dlOthrys de 1 ' W  e t  Théopétra où des formations à Rudistes se développent ; ce sont proba- 
blement ces régions qu i  al imentent en brèches carbonatées tous l e s  domaines environnants. 

C'est au cours du Maastr icht ien qu'apparaft un nouveau phénanène témoignant d'une re- 
p r i se  d'iérosion dans des régions plus internes ; l a  sé r i e  de Théopétra, qui  r e ç o i t  a i n s i  
des débris arénacés au cours de ce t te  période, comne l a  sé r ie  du Pinde-Olonos envahie axia- 
lement a p a r t i r  d'une source septentr ionale ( vo i r  p. 358) en témoignent. 

l 
Au bord occidental du domaine pindique, l'abondance des breches signale une a c t i v i t é  

du rebord de l a  plate-forme de Gavrovo-Trip01 i tza, qu'en 1 'absence de f a i t s  connus, on 
suppose symetrique de c e l l e  qui  a é té  signalée au rebord opposé ( v o i r  f i g .  61, p. 178). 
Ce se ra i t  ce moment qu i  a u r a i t  vu l ' é ros ion  de dçmaines de type Un i té  du Megdhovas. 

Une s i ' tuat ion a peu pres ident ique se retrouvera au cours du Paléocene ; les  apports 
arénaces deviendront peu à peu plus abondants dans l e  bassin pindique puis submergeront 
progressivement les  domaines avoisinants, où i 1s auront é té  précédés de pé l  i tes rouges. 

Rien ne permet de déceler au cours de ces périodes 1 'éventuel l e  inf luence des acci-  
dents transverses. 

7) L 'EVOLUTION EOCENE 

La général isat ion du dépot des Flyschs a 1 'E du Gavrovo-Tripol i tza caractér ise ce t t e  
période ; i l s  gagnent une vaste dépression nouvellement u n i f i é e  mais annoncée par l e s  sub- 

, sidences précédentes (enfoncement du Parnasse). On a pu supposer (p. 362) que l a  subsiden- 
ce s o i t  p a r t i c u l i e r m e n t  précoce (mais post-paléocene) e t  ac t i ve  dans l a  p a r t i e  o r i en ta l e  
du nouveau bassin, à prox imi té  .du f r o n t  tectorogenique (FTO 3, f i g .  132) ; en t ou t  é t a t  
de. cause, l e s  apports directement or ientaux se général isent e t  c ' es t  a 1 'Eocène i n f é r i e u r  
ou moyen que 1 'on peut envisager l a  présence de vastes cônes sous-marins au f r o n t  de tec- 
torogenese, nourr issant 1 e Flysch. 

Fig. 131. - Etat supposd de la rdgion au Maastrichtien aupdrieur. 

Les locatitds sdgnaldes par des nwndros e t  des in i t ia les  reportent aux figures 117 e t  
120, p. 350-356. 

Le Parmasee, corne la plupart des domaines, est  gagnd par la sddimentation pdlagique ; 
on a supposd que symktriquement d ce qui est connu au bord ocddentat de la plate-forme 
(Gavrovo - voir fig. 61, p. 1781, t e  bord oriental de W p o l i t a a  est  ddfonk. Des a b r i s  
ardnacds envahissent le  domaine pinciique au long d'une bande axiale, alimentde par l e  N ; 
on a reprdsentd, d'une manidre tout d fai t  hypothdtique, une rdgion plus septentrionale, 

' 

od les ddbris ardnucks gagnent t e  bassin pindique par Z'intermddiaire d'un oanyon (Kasta- 
niotikos ?) . 
Lithologie - 1 : caZcaires.ndr2tiques ; 2 : calcaires d Eudistes ; 3 : bdches carbonatdes ; 
4 : calcaires pdlagiquea d Globotruncana ; 5 : sédiments ardnc~~d8. 

Fig. 132. - E t a t  'supposd de la rdgion près de Za Z W t e  Eocdne inférieur-Eocdm moyen. 

Des ensembles prdcddents ne subsiste plus que la plate-fone de Gavrovo-Tripolitxa. 
dont la bordure effondrde sera gugde par Zes formations &tritiques (Unit& du Megdhovas) . 
Le FZysch remplit une ddpreesion subsidente crdde d l'avant d'un nouveau front tectorogd- 
nique (Fm 31. On a supposé que (pur des raisons dr/lo.ignement re lat i f  du front ?), la 
subsideme a i t  dtk plus fa ibk  en Pdloponndse qu'en Gdce continentale, ce qui rendrait 
compte des faibles dpaisseurs de FZysch observables partout en Péloponndse. 

Lithologie - 1 : calcaires ndktiques ; 2 : calcaires pdlagiques ; 3 : pdlites rouge8 ; 
4 : grda e t  conglomdrats dQns les parties internes (c8nss). 



A l a  marge o r ien ta le  du bassin, des par t ies  nouvellement effondrées du bord de l a  
plate-forme de Gavrovo-Tripol i tza sont gagnées par l a  sédimentation arénacée, précédée ce- 
pendant de pél i tes rouges d'âge éocène in fé r ieu r  dans 1 'Uni t é  du Megdhovas . 

Le Domaine de T r i po l i t za  sombrera à son tour  au cours de 1 'Eocène moyen terminal-Eo- 
cène supérieur. Mais cet te  p a r t i e  de 1 ' h i s t o i r e  régionale ressor t  de l a  tectonique, qu i  
sera envisagée dans l e  chapi t re  qu i  su i t .  

C l  CONCLUSIONS 

L ' h i s t o i r e  du bassin pindique se révè le  complexe, en raison d'une dissymétrie fonda- 
mentale de l ' é vo lu t i on  de ses marges, l i é e  aux évènements tectorogéniques qu i  se produi- 
sent 1 atéralement. Sa marge occidentale, b ien que non imnobi le ,  apparaît cependant corne 
un modèle de s t a b i l i t é  e t  de f i x i t é  par rapport à sa marge or ienta le ,  où des domaines de 
sédimentation naissent e t  meurent tou r  à tour  s o i t  sous 1 'e f fe t  d i r e c t  des déformations qu i  
résu l ten t  de phénomènes i n i t i é s  p lus à 1 ' E  ( v i e  e t  mort de l a  Téthys), s o i t  sous l e u r  e f f e t  
i nd i rec t ,  induisant 1 a d i f f é renc ia t i on  de nouveaux domaines, indépendants dans l e u r  s ign i -  
f i c a t i o n  e t  l eu r  géométrie de ceux qu i  l e s  ont précédés. Les l im i t es  du bassin sont donc 
essent ie l  lement mouvantes, corne 1 'évo lu t ion de chacune de ses par t ies  en fonct ion de leurs 
re la t ions  de proximité avec l e s  régions directement affectés par l es  déformations. 

C'est d i r e  que les questions de nomenclature se posent avec acuité, que l le  que s o i t  
1 'échel le  à laquel le  on se place. E l l es  se présentent maintenant pour l e  domaine pindique. 

11 es t  relat ivement aisé de dist inguer,  a-vec Aubouin (1959, p. 104) un domaine du 
Pinde (-Olonos) externe, d'un domaine du Pinde (-Olonos) ax ia l ,  mais plus d i f f i c i l e  de s i -  
tuer  un domaine du Pinde (-Olonos) interne, qu i  r e s t a i t  d ' a i l l e u r s  t o u t  v i r t u e l  pu i squ ' i l  
s ' ag i ssa i t  des régions en p r inc ipe  situées sous l e  Syncl inal  de Flysch du Pinde o r i en ta l .  

Les schémas paléogéographiques précédents montrent en e f f e t  q u ' i l  e s t  relat ivement 
aisé de reconnaître, à 1 ' W  des affleurements pindiques un domaine où, à toutes époques, 
des brèches carbonatées se sont déposées en abondance. Sans doute ces l im i t es  restent-  
e l l e s  floues, e t  variables d'une époque à l ' a u t r e  mais de t rès  nettes ressemblances entre 
l es  sér ies a f f leurant  dans l e s  un i tés  f ronta les du Pinde méridional ( d i t es  du Pinde occi-  
dental par Aubouin, 1959) e t  ce1 l es  de 1 'Olonos en Péloponnèse ( d i  tes "Système des éca i l l e s  
frontales" par Dercourt, 1964) indiquent une t r ès  vraisemblable homologie de ces ensembles. 
Entre ces deux extrêmes, les  sér ies  a f f l eu ran t  au f ront  de l a  nappe ne renferment qu'excep- 
t ionnellement des faciès bréchiques e t  1 'on peut aisément admettre, avec Celet (1962) que 
c ' e s t  l e  Pinde (-Olonos) ax ia l  qu i  apparaît i c i .  D'une manière schématique, on peut admet- 
t r e  qu'une l i m i t e  du type de c e l l e  qu i  j o i n t  l es  l oca l i t és  AK e t  Ba ( f i g .  105, p. 306)' 
corresponde sensiblement à 1 a 1 irni t e  P i  nde-O1 onos externe-Pi nde-01 onos ax ia l  ; ce1 1 e-ci  
es t  un peu débordée par l a  l i m i t e  qu'on peut ten te r  de t racer  au Lias (ent re  fac iès b e t  
c, f i g .  103, p. 296) , mais 1 a tendance générale reste 1 a même. Ce type de 1 im i t e  e s t  accep- 
tab le  dans l a  mesure où il t r a d u i t  des phénomènes proximaux, c 'est-à-dire 1 ' a c t i v i t é  de l a  
marge s i  tuée ent re  Pi  nde-O1 onos e t  Gavrovo-Tri pol i tza, dont on a cependant vu qu ' e l  l e  é t a i t  
migrante ( f i g .  127). Des l i m i t e s  f ixées par rapport  à des phénomènes t r adu i t s  distalement 
ne peuvent certainement pas f o u r n i r  de t e l l e s  références : l a  r é p a r t i t i o n  des formations 
arénacées es t  fonct ion de 1 'emplacement des émissaires e t  du d é t a i l  de l a  morphologie des 
fonds. 

Le Pinde-Olonos ax i a l  peut donc ê t r e  assez précisément l i m i t é  vers I ' W ,  mais on man- 
que de données comparables aux précédentes pour l e  d is t inguer  du Pinde-Olonos interne, qu i  
d o i t  d ' a i l l e u r s  ê t r e  essentiellement var iable dans sa const i tu t ion,  en fonct ion de 1 'hété- 
rogénéité croissante de. sa marge. Il a pu ê t r e  localement (Table d'Arcadie ?) déformé 
avant l e  Crétacé supérieur ( e t  n 'appar t ient  p lus dans ce t t e  éventua l i té  au Pinde-Olonos) ; 
il e s t  peut-être s o i t  caché par les  domaines où l e  Flysch a f f l eu re  largement à l ' heure  ac- 
tue l  l e ,  s o i t  recouvert tectoniquement par les  zones plus internes. Cette not ion pou r ra i t  
éventuellement s 'appl iquer à des ensembles de type "Galaxidion Formation" (Johns, 1979) 
de caractère pindique, mais r i che  en conglomérats (au L ias ?) e t  où l e  Flysch es t  précédé 
de pé l  i tes rouges. 
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Le bassin pindique apparaît donc comme un t r a i t  original, né avec la  marge s i  1 'on ad- 
met que la Téthys alpine es t  un t r a i t  apparaissant au Trias, ou t i rant  son origine de quel- 
que tentative de subduction sous 1 'Apulie d'une Téthys plus ancienne (voir Septième Partie). 

11 reste cependant d i f f i c i l e  de déterminer la nature fondamentale de ce bassin ancien, 
permanent, relativement profond, mais dont les sédiments sont désolidarisés de leur subs- 
tratum. On peut concevoir que selon des schémas déjà classiques (Boillot, 1979), 1 a croûte 
a i t  été de nature "intermédiaire", née de la distension éotriasique d'une croûte continen- 
tale,  résultant du basculement de grands blocs glissant au long de fa i l  les normales, pla- 
nes ou concaves. Mais i l  s ' ag i t  d'une explication applicable à toute marge continentale 
"stable", qu'il  semble d i f f i c i l e  de tester  dans l e  cas particulier. 

Quoi qu' i 1 en so i t ,  le  type apparemment calco-alcal in de la plupart des roches effu- 
sives connues dans les Dinarides s.1. (Celet e t  col1 . , 1977), e t  le  caractère assurément 
non tholéitique de celles q u i  se trouvent en éléments dissociés dans l a  "Formation à blocs" 
(De lever, 1975 ; après analyses chimiques, on ne peut pas assurer que ces roches soient 
franchement calco- al cal ines, mais i l  e s t  certain qu'el les ne présentent pas d'analogies 
avec les Ophiolites - renseignement oral de J.  Terry) parait peu compatible avec u n  fonc- 
tionnement de type océanique. 



CHAPITRE V : STRUCTURE DE LA NAPPE PINDIQUE 

La région de Karpenission-Frangista présente a l a  f o i s  des t r a i t s  classiques de l a  
structure pindique e t  des caractères apparemnt  p a r t i c u l i e r s  dont 1 'examen e s t  rendu a ise 
par d'exceptionnelles f a c i l i t e s  de pénétration, On abordera donc l 'e tude par l 'ana lyse de 
cet te  région e t  1 'on tentera par 1 a sui  t e  un b i  1 an de 1 ' h i s t o i r e  p i  ndique après confronta- 
t i o n  avec d'autres régions. 

1. - LES STRUCTURES PINDIQUES DANS LA REGION DE KARPENISSION-FRANGISTA 

La f i gu re  133 met en évidence l e s  grands t r a i t s  structuraux de l a  région de Karpenis- 
sion-Frangi sta. Le f r o n t  de l a  nappe, sou1 igne par 1 'Uni t e  du Megdhovas, apparaf t i c i  t r ès  
sinueux a l a  faveur de l a  demi-fenetre du Megdhovas montrant l e  caractère p e l l  i cula i  r e  de 
l a  nappe, au moins dans sa p a r t i e  f rontale.  La s t ructure écai 1 lée, t rès  serrée dans l a  par- 
t i e  occidentale, devient plus lâche vers 1 ' E  00 l e  matér ie l  sédimentaire mésozoïque dispa- 
r a f t  sous l e  manteau de Flysch const i tuant l e  Synclinorium du Pinde o r ien ta l  d lEtol ie.  Plu- 
sieurs grands accidents transverses interrompent l a  con t inu i té  de ces structures e t  déter-  
m i  nent 1 ' ensel 1 m e n t  ("Couloi r de Karpeni ssion") emprunte par 1 a route condui sant de Kar- 
penission a Ayios Vlassios. 

A )  A LA DECOUVERTE DES STRUCTURES PIRDIQUES : UN ITINERAIRE DE W A  A AGRINION 

Une manière simple de prendre contact avec l e s  structures pindiques consiste à entre- 
prendre une traversée d'E en W de l a  chafne. La route jo ignant Lamia à Agrinion se p re te  & 
un t e l  dessein e t  permet, en une succession de panoramas e t  d'observations de deta i ls ,  de 
mettre en évidence l ' essen t ie l  des t r a i t s  de l a  région. Les panoramas presentes sont choi- 
s i s  de manière à donner une v is ion  presque dépourvue de discont inui  t é  des paysages geologi- 
ques depuis Karpenission jqsqu'a Ayios Vlassios ; on proposera cependant de s 'écarter par- 
fo is  de 1 ' i t i n é r a i r e  p r i nc i pa l  pour observer quelque p a r t i c u l a r i  té. 

Cet itinéraire, doqt le sens est imposé par les conditions d'éclairement, est 
long de 185 km d'une route sinueuse qui ne peut être parcourue en moins de 4 heures. Les 
80 premiers kn conduisent de Lamia à Karpénission ; le tronçon décrit de Karpénission à 
Ayios Vlassios est long de 78 km et 25 km restent à parcourir pour rejoindre Agrinion. On 
peut effectuer l'itinéraire en une seule journée en se tenant aux points d'observation si- 
gnalés sur la route principale ; deux journées suffisent amplement pour effectuer l'ensem- 
ble des observatione, en revenant au soir du premier jour à Karpénission. La carte hors- 
texte jointe à ce travail peut en principe suffire aux repérages d'ensemble ; les figures 
134, 137, 141 et 145 réunissent les d d e s  nécessaires à l'examen des paysages canmentés 
mais on ne demandera de précisions qu'à la feuille géologique 1/50 000 Frangista, édit6e 
par llInstitute of Geological and Mining Research d'Athènes. On a autant que possible fait 
référence aux points cotés sur les figures de présentation afin de pallier la difficulté 
de lecture des caractères grecs sur ce document. 

La route conduisant de Lamia vers 1 'E remonte 1 a va l lée du Sperkhios e t  traverse l e  
Flysch du Syncl i norium du Pinde o r ien ta l  d'Et01 i e  dont l es  vastes affleurements témoignent 
d'une puissance considerable (4 000 m, selon Koch e t  Nicolaus, 1969). 

Fig. 133. - Sch6na structural '& l a  régwn de Karpknission-Prangista. 
On a encadré tes  régions détai l lées  sui. les  figures 134, 137, 141 e t  145, situé par un 

dacble t r a i t  gur t es  coupes de la  figure 152 (A d F) e t  reprdsenté en t r a i t  fort les  acci- 
dents E-W induisant une discontinuité &ale des s tmctures.  
Légende - Fea : Flysch & Synclinal d t E p i r e - A h n i e  ; U M  : Unité du Megdhovas ; PO : 
nappe du PZnde-OZonos (a : série  mésoso.1:que, b : FZyaohl. 



Les peints d'où sont observds l e s  panoramas des figures 135, 136 ~t 139 sont 
s i tués  ; un cadre précise la locatisation de Za figure 90 ; la tracci dco c:r.IZiptj. 

A, B e t  C (fig. 352) es t  portée. 
Légende - 1 : Détritique triasique ; 2-3 : Calcaires de Drimos e t  h'aJiolur,Ltes ; 
4 : CaZcaires en plaquettes ; 5 : Couches de passage au FZysch ; 6 : FZysch ; 
5s : Forrnutioits superficielles.  



1 J LE MASSIF DU TlMPRISl'OS DEPUIS L 'E 

Au passage de l a  crê te  de Flysch séparant l e  bassin du Sperkhios du bassin de 1 'Aspro- 
potamos (ou Karpénissioti  s potamos), un premier panorama s ' o f f r e  depuis l e  Rakhi T imfr is tos 
( s i t ué  f ig.  134) sur l e  massif du Timfristos, Le paysage ( f i g .  135) n 'es t  nullement "p ind i -  
que". Bien que son sommet p r i nc i pa l  (Véloukhi) s o i t  l ' u n  des po in ts  culminants de tou te  l a  
chaf ne, l e  Massif se présente dans son ensemble corne relat ivement tabulaire,  détachant 
dans toutes les  d i rect ions des apophyses d 'a l t i t udes  proches de 2 000 m ; l a  crête  de Flysch 
qu i  r e l i e  l e  Véloukhi au Koumbi é tant  elle-même a 1 700 m ( v o i r  a ce propos l e s  photogra- 
phies 30 a 32, i n  Koch e t  Nicolaus, 1969). 

La s t ructure es t  relat ivement simple. Le sommet Véloukhi se trouve dans l ' axe  d'un an- 
t i c 1  i nal marqué par l a  présence de Radiolar i  tes aux deux f lancs du Massif. Bien qu' inabor- 
dables en r a i  son de l a  ra ideur  des parois, les  Radio1 a r i  tes sont observables depuis l a  rou- 
t e  conduisant de Karpénission au refuge du T imfr is tos (d'où sera examiné l e  panorama de l a  
f i g .  136) e t  pa r t i c i pen t  à un p l i  de s t y l e  co f f r é  t o u t  a f a i t  s ingu l ier .  Des synclinaux de 
Flysch e t  de Couches de passage au Flysch sont observables sur l e s  hauts plateaux environ- 
nant l e  Véloukhi. Mis 8 p a r t  1 ' é ca i l l e  du Koumbi , aucune s t ructure éca i l l ée  importante ne 
traverse l e  Massif, 

Quelques accidents sub-verticaux de d i rec t ion  sensiblement E-W découpent l e  Massif 
( v o i r  f ig. ,134) e t  provoquent une culmination des structures dans 1 'axe Véloukhi-Koumbi, 
mais ne l i m i t e n t  pas abruptement l e  Massif n i  ne sont morphologiquement bien exprimés. On 
ne peut donc pas a t t r i bue r  à ces accidents un r 8 l e  essent ie l  dans l a  surrect ion du Massif 
qui  apparait en grande p a r t i e  d f  à un bombement peu ou pas l i é  au jeu  de ces f a i l l e s .  L ' a l -  
t i t u d e  du Massif, ses formes arrondies, l a  conservation du Flysch sur les  plateaux sommi- 
taux e t  a l a  crête ent re  Véloukhi e t  Kounibi m i l i t e n t  en faveur d'un soulèvement t r ès  récent. 

Fig. 135. - Panorama sur l e  massif du TZmfmstoa depuis l e  SE (vo ir  s i tuat ion da point de 
vue e t  cadre gkologique fig. 134). 





2) LES MASSIFS DU li4LIAKOUDEA ET DU KHELIDHON 

La route qui conduit de Karpéniesion au refuge du TMfrietos (fig. 134) offre, le ma- 
tin, depuis la pointe d'un virage aigu, proche de 1 600 rn d'altitude, un tres large panora- 
ma vers le S (fig. 136). 

On domine t rès  largement les  monts boises aux formes douces, s i  tues 8 des a l t i  tudes 
comprises entre 1 000 e t  1 500 m, s'etendant entre l e  T imfr is tos e t  l a  longue crete dechi- 
quetee const i  tuee par l es  massifs du Kaliakoudha e t  du Khelidhon, s o i t  sur une largeur d'en- 
v i ron 12 km. Cette basse region correspond & l a  p a r t i e  o r ien ta le  du "Couloir de Karpenis- 
sion" 00 se trouve rassemblee l a  p lupar t  des grands v i  1 lages de 1 'Evrytanie. 

La l i m i t e  S de cet te  depression r e l a t i v e  se trouve morphologiquement t r ès  abrupte e t  
correspond au passage d'un accident sub-vert ical complexe de d i rec t ion  sensiblement ESE- 
WNW, au-del8 duquel l es  hautes c d t e s  se poursuivent l o i n  au S, jusqu'a 1 'ensellement de 
Thermon. L'accident responsable de 1 'abrupt morphologique n ' es t  cependant pas ce lu i  qui  in-  
terrompt l a  cont ind i te  des structures, s i  bien que l ' o n  se trouve fonde 8 admettre que sont 
rapproches i c i  l es  e f f e t s  d'accidents responsables d'une d i  scontinui t e  s t ruc tu ra le  e t  d'ac- 
cidents, p l  us recents, responsables de 1 a d i  scontinui t e  morphologique. On a tente une i n te r -  
pretat ion de ce d i s p o s i t i f  sur l a  f igu re  137 ; Qn notera a ins i  que les deux importantes 
éca i l l es  passant 8 1'W des sommets 1946 e t  2101 dans l e  massif du Kalikoudha ont des équi- 
valents au sein du faisceau f a i l l e  mais n'en ont p lus au N du faisceau. 

L'Aspropotamos su i t ,  au travers du "Couloir de Karpenission" un parcours apparemnent 
adap* 8 l a  d i rec t ion  des structures, mais dans l e  d e t a i l  sans rapport avec l a  11 tho log ie  
des diverses couches traversées e t  se trouve imnediatement 8 1 'E d'une l i gne  l i m i  t an t  l e s  
l i eux  00 l e s  couches sont affectees de plongements vers 1 'W. C 'est  a l a  faveur d'une meme 
p a r t i c u l a r i t é  que l a  r i v i e r e  penetre -au travers de 1 'abrupt morphologique- dans l e  haut 
massif meridional , en une e t r o i  t e  gorge creusée dans un a n t i c l  i na1 de Calcaires de Drimos 
e t  poursui t  son cours, en pa r t i e  en cluse lorsque l es  couches plongent vers I ' E ,  en p a r t i e  
au long des d i rect ions s t ructura les lorsque l es  couches plongent vers 1 'W. Negligeant l es  
parcours f a c i  l es  au coeur des synclinaux de Flysch, 1 a r i v i e r e  e s t  donc inadaptee aux s t ruc-  
tures d'ensemble e t  8 l a  l i t h o l o g i e  mais se conforme aux d i rec t ions  des couches lorsque 
ce l les-c i  sont affectées de plongements vers 1 'W. 

La reconnaissance de ces traits est ais6e en un parcours au long de la route qui de 
Karpéniesion rejoint Proussor, mais l'observation des massifs du Kaliakoudha et du Khdlid- 
hon ne peut de nulle autre part 8tre effectuee dans de meilleures conditions. La structure 
plierdedcaillée est bien .lisible en raison de l'attitude sub-verticale de l'ensemble des 
couches, qui n'est nullement propre aux compartiments €levEe, mais particulièrement mise 
en évidence en raison de l'activit6 de l'érosion. 

F i g .  138. - Panorma nu. t ddpre88ion de Xarpdni88ion e t  tee rnae8if8 du khtiakoudha e t  
du KhdZidon depuie t e  N fT%mj%rto8). Voir situation du point de vue e t  otrdre 
glotogique w te8 figure8 134 e t  137. 





~'ebsemra~iw de cette structu& deessice une ania,me d. p l u  de 20 h ailamtour. 

I- qui paut se jurtifier par les axceptiolmrllee facilif6a d'a~ssrvatioa qui s m t  off art^ 'de 
la structure d'me icaflle ( i i g .  138). 

Le ravin descendant du missif du Tiifrirtor uithtl1.e p@afond(rnt une stnicture sub- - horizontale, pue l e  trace de Ir route conduisant de St4~nna à Ayiao Pand@leimn pa t d'ob- 
server en dCtail sur pr6r de 2.5 b. la mute en fafble pnta suit longuement la v#! 46- 
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4) PANOM SUR LA COUPE DE kXRPENISSION ET LE MASSIF DU TIMFRISTOS DEPUIS LE SW 

La route conduisant de Karpénission à Frangista puis à Agrinion, axe de notre itiné- 
raire, permet d'observer, à 7 km de Karpénission, la coupe décrite précédennnent (fig. 90 ; 
p. 259). Après avoir observé les affleurements et atteint le col du Perdikotopos, on suivra 
sur un peu moins d'l km la route qui conduit à Stéfani et Fidhakia, avant de longer à pied 
une crête d'où s'offre bientôt un très vaste panorama sur la coupe précédemnent examinée et 
le massif du Timfristos. 

L'accident sub-vert ical noté au premier plan de l a  f i gu re  139 es t  l e  même que c e l u i  
qui  a é té  noté au p ied du Veloukhi ( f i g .  134) ; son expression morphologique es t  i c i  égale- 
ment presque nu l le ,  b ien que les  deux compartiments adjacents so ient  relat ivement dissembla- 
bles. 

La Coupe de Karpénission e s t  bien v i s i b l e  dans son ensemble ; les  divers po in ts  de re- 
pere ( l e t t r e s  majuscules) permettent l a  confrontation avec l a  f i gu re  90. On notera par t i cu -  
l ièrement l e  ploiement en genou de 1 'ensemble de l a  sé r ie  comne l e  contact de base d 'éca i l -  
l e  du Perdi kotopos ; rappelons que les  Couches de passage au Flysch a f f l eu ran t  entre l e s  
po in ts  D e t  E plongent vers 1 'W. 

Les plans l o i n t a i ns  montrent l e  massif du Timfr istos e t  ses contreforts,  caractérisés 
par une morphologie peu acérée. 

Fa. 139. - Panorama sur l e  massif du Tintfristos depuis Ze SW e t  sur Za "Coupe de Kaxpd- 
niasion". Situation du point de vue e t  cadre gdologique sur la  figure 134. 
Les indications reZative8 d Za IrCaupe de Xarpknission" reportent à la  fzgw?e 
$0 ( p .  262). 





5 )  LES COYTREFORTS OCCIDENTAUX DU MASSIF DU TIMFRISTOS 

Continuant sur la route de Fidhakia pendant environ 5 km, on découvrira depuis le flanc 
N du Koumbi (voir fig. 141)  un panorana sur le8 pentes que descendra la route conduisant B 
la vallge du Megdhovas. 

Le paysage en es t  t res  classiquement "pindique", comne l a  structure i soc l i na le  b i en  li- 
s i b l e  ( f i g .  140 e t  schéma s t ruc tu ra l  fig. 141). On reperera l e s  affleurements du Dé t r i  t ique 
t r ias ique  de facies p é l i  to-calcaire observables de pa r t  e t  d 'autre de Kalesmenon ( i  1 s ' a g i t  
de l a  p r inc iqa le  agglomération de ce nom, d i t e  par fo is  Kato Kalesmenon, par opposit ion à un 
v i  1 lage s i tué  en amont, pr&s du co l  du Perdi kotopos, d i t  Ano Kalesmenon), 

On retourne au co l  du Perdikotopos pour entreprendre l a  longue descente vers l a  va l lee 
du Megdhovas. Les premiers lacets  recoupent plusieurs f o i s  l e s  Pé l i tes  de Kaste l i  ; l e  pas- 
sage de 1 'accident déj i i  observe ( f ig .  139) es t  b ien v i s i b l e  en aval de Ano Kalesmenon. 

0u peut dorenavant utiliser la feuille géologique 1/50 000 Frangista ; les récents 
travaux d161argissement de cette portion de route (18 km depuis le Col jusqu'8 la valleel 
peuvent probablement permettre de bonnes observations de détail. 

Fa. 140. - Panqrama eur tas ordtee de KaZeemenon. Voir situation & point de vue e t  oa- 
àre gdoZwique eur t a  figure 141. &a numSrotation des termes ee t  oe'lle du 
taz tr .  

Fa. 141. - S o h k  struoaulrzZ de Za r d e n  situde entre Ze maseif du TZmfristoe e t  E'ran- 
gista (voir  situation fig. 133). 

MQne,Zdgde qua Za figure 134. 



6) LA STRUCTURE ISOCLINALE A. LA CRETE DE MARATBZA 

Après le passage de la vallée du Megdhovas (officiellement nommé Tavropos), un arrêt 
peut être effectué au coeur d'un anticlinal de Radiolarites ; obligeant à des observations 
vers le S, il n'est profitable que le matin ou le soir. 

Le panorama est  très classique (fig. 142), représentatif du style plissé-écaillé à 
vergence occidentale. L'accident qui 1 imite le compartiment observé n'est pl us celui qui a 
été précédemment observé, mais appartient à la même famil le,  de direction E-W. Son expres- 
sion morphologique est  localement nette e t  signale u n  jeu récent, mais ne masque pas la 
dissemblance des structures des compartiments adjacents (fig. 141). 

FZg. 142. - Panorama sur Za crète de Marathia depuis Ze N. Voir situation du point de vue 
e t  cadre géologique sur Za f@ure 141. La numérotation des termes e s t  ceZZe du 
t a t e .  



&ras 1. tr-ris& dn w t o l i l r t  Frragiatr, l a  route ctmddt plit eb'erlis âe bhiti. 
, ~ r e s & i ~ t a  ; il far t  quitter 15 ruste prkmzipele poux mitrra c a l e  qui -te vers ce vitla- 

't - ga, Ihq abords dis p d a r r s  d e o n r ,  un panorcru r'offrta vexa le 1P ~ r r  1. Mont Blos CiW2 - .  
.ptakbmmta le* plwu rgcrgtb~ cartes), encore lointain d s  rrufment viribla dias son 
inrembla depuis ce liata (a encore de@r l'entfie aJ de Anatoliki Fsripsista). - 

Li figure 143 donn les rrnds traits de ce Massif, limite par deuk accjde~ts svb-v 
ticau% de direction ENE-WW. !es abords sont a l s h n t  accessiblrr mir le plateau sarrf 
as* interdit en rai son de la prCSsence d' un rel ai de tel &coinarini cations. La structure i s 
clinale s'y trouve reprtlsentée, mis la- base de 1 'Bcaille (contact 2a sur 3b, vers 1 g W )  
est affect. d'un pli en genou et les Couches de passage au Flysch st tu&$ a 1 'extr4dte 
orientale des affleurenrent~ plongent vers 1 ' W  ;. la  f i g u p , .  143 c presente les cons4qu 
'qui peuvent dtre dMui  tes de ces 1 fa1 ts. ,., %. .;+ ; r .  . , , , 

P m  ' C L  .*',. ,k* 8 :. 4 .  L >  , . , , + . f ., r i a ,  ;;, : b' - < . b * ? v i o q * t l , t . i . ~ ~ ~ * ~  Y . ,  . , . 

P%g. 143. - Panorcma 8ur ta d t e  du Btos d4puSs Ze S. Voir situation dic point de uue e t  
&e g&oiugique ~ U P  Za fdgme 141 (a : panorana ; b : tocatiaation dss affleu- 
menta  observds ; c : intezp-dtatwn d 'ensesnbzs). La ~ 4 r o t a t . i o n  de8 termes 
e8t dic t e @ .  





- 415 - 

8 )  1;A RELATION DES ACCIDENTS SUB-VERTICAUX PRES DE FRANGISTA 

Traversant Dhitiki Frangista, la route conduit à une crête calcaire qu'elle franchit 
entre les samnets cotés 857 et 890 (fig . 141), où se trouve une chapelle, d'où l'on domine 
une dépression orientale de près de 3 km de large, presque entièrement constituée de Flysch. 

La f igu re  144 montre qu'une f a i l  l e  sub-vert ical e de d i rec t ion  NW-SE recoupe 1 'accident 
de d i rec t ion  E-W précédemment observé e t  l e  décale latéralement de près d'un km, La f igu re  
141 montre que l es  compartiments a ins i  i so lés  sont dissemblables pour ce qu i  es t  de l eu r  
structure d'ensemble mais présentent un t r a i t  comnun remarquable : une l i gne  jo ignant les  
l i eux  où les  couches présentent des plongements vers 1 ' W  n 'est  n i  interrompue n i  sensible- 
ment décalée au passage des accidents ; e l  1 e se trouve au bord occi dental du syncl i na1 de 
Flysch dans l e  compartiment septentrional e t  s'enfonce dans l a  va l lée du Frangistanorréma 
où on 1 'observera par l a  suité. 

On peut de ce lieu accéder facilement au Blos pour observer de plus près sa structure 
(route conduisant à Krendis vers le N) et les faciès graveleux de la partie supérieure des 
Calcaires de Drimos (route en lacets montant à la plate-forme sommitale). On peut également 
se diriger à l'W, où après le passage de l'Agrafiotis, près de Tsouka (rectangle O 4, fig. 
133) on observera d'importants affleurements du Détritique triasique de faciès gréso-péli- 
tique. ' 

Le re tour  à Dhi t i k i  Frangista permet d'observer, en qu i t t an t  l e  v i l lage,  l e  passage 
de 1 'accident E-W, de p a r t  e t  d 'autre duquel les  couches plongent egalement vers 1 'W. 

Fiq. 144. - Panorama sur Za dépression de Frangista depuis l ' W .  Voir situation du point 
de vue e t  cadre gdologique sur la  figure 141. La munérotatwn des ternes e s t  
ce l le  du texte. 

Fig. 145. - Schéma structural des alentours de la  dmi-fenatre du Megdhovas (voir situa- 
t i on  . f ig.  133). La trace des coupes C 1 e t  C 2 f f ig .  149) e t  D, E e t  F ( f ig .  
152). e s t  portée, 

Légende - Fea : Flyech du Synclinal dfEpire-Akarnanie ; UM : Unité du Megdhovas (sér ie  
ef fusive e t  calcaire) ; MW : FZysch du Megdhovas. 1 d 6 : Série du finde-ûlonos - 1 : 
Détritique triasique ; 2-3 : Calcaires de Dmmos e t  Radiolarites ; 4 : Calcaires en pla- 
quettes ; 5 : Couches de passage au FZysch ; 6 : Flysch. 

Un astérisque s i tué au SE de Psilatrakhoe signale une localité où l 'on observe aisément 
l e s  calcaires liaaiques à Orbitopsella de 1 'Unité & -Megdhmas. Les l e t t r e s  A, B, C, D, E 
ident i f ien t  l e s  écailZes pindiquee frontales au S de la demi-fenêtre du Megdhovas. 



La route sui  vant 1 a r i v e  d ro i t e  du Frangi s t a n o r m a  jusqu' ti Ayios Yeoryios restera 
proche pendant près de 7 km d'un chevauchement mettant au contact des Couches de passage 
au Flysch, l e  Dé t r i  t i que  t r ias ique  ou l e s  Calcaires de Drimos ; l a  deuxième mo i t i é  du par- 
cours sera effectuée cependant dans 1 es Calcaires en plaquettes qui ,  corne toutes 1 es cou- 
ches a f f l eu ran t  au bord de route, plongent vers 1 'W. On examinera ce t t e  s t ructure au cours 
du franchissement du Frangi stanorréma ; on q u i t t e r a  auparavant l a  route p r i nc i pa le  pour 
t raverser Ayios Yeoryios e t  suivre sur environ 1 km 1 'ancienne route conduisant aux embar- 
cadères du bac qu i  permet ta i t  l a  traversée du l a c  de Krémasta lorsque l e  Pont Episkopi n 'é-  
t a i t  pas en service ( f i g .  145). 

8 )  PANORAMA SUR LE BORD ORIENTAL DE LA DEMI-FENETRE DU MEGDHOVAS 

La f igu re  146 ,il l u s t r e  une p a r t i e  du panorama qui  s 'of f re depuis l a  s o r t i e  S dlAyios 
Yeoryios sur 1 a demi - fenêtre du Megdhovas, maintenant presque entièrement envahie par 1 es 
eaux du lac  de retenue de Krémasta, où se mêlent l e s  apports de p lus ieurs  r i v ie res ,  dont 
l e  Megdhovas, 1 'Ag ra f i o t i s  e t  1 'Akheloos. 

Les condit ions d'éclairement ne permettent jamais de bien observer l e  bord méridional 
de l a  demi-fenêtre ( s i  ce n 'es t  1 'été, a 1 'extrême po in te  du jour) ,  mais on pourra d i s t i n -  
guer l e  r e l  i e f  déterminé par l a  présence des ca lca i res 1 i asiques de 1 'Uni t é  du Megdhovas. 

Le Flysch du Syncl i na1 d '  Epire-Akarnanie de 1 a demi -fenêtre e s t  ordinairement recou- 
v e r t  de formations super f i c ie l  l es  mais apparaît à l a  faveur de ravinements. 

Fig. 146. - Panorama sur l e  rebord oriental de la  dam-iTfenêtre du Megdhovas. Voir situa- 
t i on  àu point de vue e t  cadre gdo logique sur la figure 145. 



Le p r inc ipa l  su je t  d ' i n t é rê t  sera l a  longue créte du P s i l i  Rakhi ( f i g .  146) ; formant 
l e  f r o n t  pindique en ces l ieux, l a  même Uni t é  sera t ras  éloignée de ce f r o n t  plus au S e t  
constituera l e  sommet de l a  f a l a i se  observée p lus l o i n  ( f i g .  151). Des observations ef fec-  
tuées pres dlAgalianos ( f i g .  145) montrent que l a  sér ie  de l ' U n i t é  est  ident ique à c e l l e  
de l a  région de Karpenission : l a  falaise d'environ 500 m de hauteur comprend tous l e s  t e r -  
mes précédement distingués, depuis l a  base des Calcaires de Drimos jusqu'au sanmet des 
Calcaires en plaquettes. 

I 10) LE BORD N DE LA DE-E'ENETRE DU MEGDHOVAS ET LA STRUCTURE DU FRANGISTANOBRM 

Le compartiment pindique l i m i t a n t  au N l a  demi-fenétre es t  observable entre Ayios 
Yeoryios e t  l a  route p r inc ipa le  ; il est  l i m i t é  par un couple d'accidents sub-verticaux 
( f  1 e t  f 2, f i g .  145 e t  147). Les couches plongent régulièrement vers 1 'E. Un af f leure- 
ment de Flysch du Megdhovas est  observable en contrebas de l a  route (MW, f i g .  147) ; il 
s ' a g i t  d'un a n t i c l i n a l  couché (Détr i t ique t r ias ique  et/ou Calcaires de Drimos de p a r t  e t  
d'autre). Ce singul i e r  affleurement peut expl iquer  l a  présence d'échardes pindiques sous 
1 'Unité du Megdhovas en d'autres l i e u x  (Psilovrakhos e t  Ayios Vlassios, v o i r  f i g .  73 e t  
68) : 1 'exagération de t e l  1 es structures i soc1 i na1 es pour ra i t  , après 1 ami nage, avo i r  con- 
d u i t  à l'a présence d'échardes pindiques sais 1 'Uqi té du Megdhovas. Mais il para î t  vraisem- 
b lab le  que de t e l l e s  déformations soient tardives e t  mineures, dans l a  mesure 00 l e  Flysch 
du Megdhovas n'apparaît pas à 1 a base des grandes Uni tés é c a i l l  ées. 

La f i gu re  147 serv i ra  de guide pour les  observations suivantes. Le m i r o i r  de f a i l l e  
f 2, séparant les  Calcaires de Drimos plongeant vers 1 'E (compartiment S) des Calcaires en 
plaquettes plongeant vers 1 ' W  (compartiment N) es t  observable en A. 

De A à B, l a  route reste t a i l l é e  dans l e s  Calcaires en plaquettes e t  a t t e i n t  l e s  Cw- 
ches de passage au Flysch en B. On peut de ce po in t  q u i t t e r  l a  route e t  par  un sent ier  des- 
cendre jusqu'a a t te indre l e  Dét r i t i que  t r ias ique  (environ 10 m sous l e  niveau de l a  route) ; 
1 'ensemble de ces couches plonge vers 1 'W. 

l 

De B à C, l a  route traverse des formations super f i c ie l les  ; il est  possible cependant 
d'observer l e s  Calcaires de Drimos dans un virage à angle aigu cotoyant l e  rav in  descen- 
dant de B. Les mêmes calcaires, plongeant également vers 1 'W, sont observables en C. 

Après l e  franchissement du Frangistanorréma, les  Calcaires de Drimos (par t ie  supéri- 
eure) apparaissent vert icaux puis plongent vers 1'E ; on observe ensuite 1 'ent ière séquen- 
ce des Rad,iol a r i  tes S. 1. e t  on f r anch i t  de nouveau 1 a f a i  1 1 e f 2 pour pénétrer dans 1 e com- 
partiment S. On observera près du po in t  D, l e  sommet des Calcaires de Drimos e t  l e  passage 
aux Pé l i tes  de Kastél i, i c i  dépourvues des niveaux verts- e t  jaunes qui  en const i tuent l a  
base dans l e s  régions plus orientales. 
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Ou point D, un panora i  (fig. lw/ s'offre vers 1 'E e t  l e  W. pemett int  de- situer , 

'dans1 leur contexte les pdakientss obrarvatlonsr. Le mupartirant si tu4 en- f 1 e t  f 2 
est de pfructure isocl inale simple. Le carparthent septentrio?ul appikrat't lus capleuce : P -il nrrntre l e  m p l o f œ n t  & 'la base dSun,t unita chavwchante en un synçlina part icipayt S 
une~btnrcture pliss8eAI v e r g r n a  arientale (fig. 119, C 2). Cicst Ir l i eu  oQ l a  l ia ison 
d'un ~ceurs,d'eiw iai une t e l l e  structure qst l a  plus ividente m i s  on a du&, d.unM das axera- - -  

-ples qclr type (fi$. 137 e t  1%) : la grands cours d'eau sont aâ8ptCI aux ~ t n i c t u n s ~  
b vaqpmo orientale!. ûn aura mtC que s i  CItte structure est l4mitCle au S par la f a i l l e  , 
f 2, il n'en est pas de même au NI ab l'accident de Frangista ne l ' i n t e r m p t  pas. - , 

b point D s 'of f re égalment vers 10 SE un p a m r u  sur l e  bord o r i n t a l  'de Ta d a i -  
fenitre, carprirable ti celui de l a  f igure 146. 

On franchit le lac  de KrWasta par l e  ont Episkopi . C'est L environ 3 la &'son 91- 
t r b l t €  S que s'offre vers l e  S l a  vue sur ? a falaise de Psilovrakhos, presentée sur l a  , 

1 f igure 74 (p. 212) ; de grands blocs calcaires écroul6s en bord de v u t e  permettront d'exa- 
miner l e  faciës des calcaires constituant cette falaise. C'est au r i x  d'un long parcours , 
au long de l a  piste qui condllit iai Aga1 ianos qu'on pourra observer es caïcairas riches en 
ûrb-itq88Zta' (point mrquC par une & to i le  sur l a  figure 145). 

? 

fQ. 116). 

. ,L&&.-Mu: I l y u d i & ~ d h m a u  ( p l Z 6 * ~  dbt0m.l. 1 d g :  ~ k e d i p t n d e - ~ l q w  - 1 , : 
DPWtw t2-kdcpr ; IT : mtaofw & ùzdm ; 8 : RcddoWteu s e t .  ra : ~dZCteu de. - 
~ U Z C  4 b : &ddG&&.&# j O : &&&PU d C ~ t m t l e 8  ; d : hkZVW8 roUQL8 d &- 
&&&w) ; 4 : Cd- a p b p a -  ; 6 $: &b&U & pq.8age au FZ1(8oh. f 1 e t  f d ': , 
rr0Mm tijrcrneve~ra*~ dtu4r j q p w  146. ,, 
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S O U V L E R I  

P E R O l K O R A K l  

FZg. 148. - Panorama sur Za vaZZde du Frangistanorrdma depuis le SE (voir situation du 
point de vue et cadre g&oZogique sur Za figure 145). La nwndrotation des ter- 
mes et des accidents est ceZZe de la figure 147. 

w S O U V L E R I  G A N O U T A  E 

Fig. 149. - Coupe8 montrant les stmciares sdpardes par Z'accident f 2. (Voir situation 
fig, 145). M h c  num&rotation des termes que sur la figure 147. 



Peu avant 1 'embranchement de c e t t e  p i s t e  sur  l a  rou te  p r inc ipa le ,  un panorama e s t  ob- 
servable sur 1 e rebord septent r iona l  de 1 a demi-fenêtre. 

11) LE BORD N DE LA DEMI-FENETRE DU MEGDHOVAS 

Le d i s p o s i t i f  de f a i l l e s  l i m i t a n t  l a  demi-fenêtre au N e s t  i c i  b ien  v i s i b l e  ( f i g .  150). 
Le Flysch du Syncl i na1 d '  Epi re-Akarnanie, recouvert  en p a r t i e  de formations super f ic i  e l  1 es, 
apparaî t  au-dessus des r i v e s  du l a c  à l a  faveur de ravinements. Les f a i  1 l e s  transverses 
sont marquées par  des abrupts permettant de v o i r  sur l a  tranche l a  s t r u c t u r e  é c a i l l é e  du 
compartiment s i t u é  ent re  l e s  f a i l l e s  f 2 (dédoublée au-dessus de Néokhori) e t  f 3, comme 
du compartiment p l u s  septentr ional .  On notera que l e  f r o n t  de l a  nappe e s t  i c i  morphologi- 
quement peu accentué ; il 1 ' e s t  encore moins vers l e  N. 

La route serpente ensui te en contrebas du f ron t  pindique, dans l e  Flysch du Syncl inal  
d'Epire-Akarnanie, jusqu'à Pétroto. On pourra observer en ces l i e u x ,  en bord de route, l e s  
Calcaires de Drimos ( p a r t i e  i n f é r i e u r e )  formant une fa la i se ,  v is ib lement superposés (dans 
l e  r a v i n  f ranchi  p a r  l e  deuxième pont )  au Flysch du Megdhovas, de fac iès  " p é l i  t es  à blocs". 
Ce faciès aff leure ensui te largement en bord de route, après l e  passage du p lus  grand ra- 
v i n  ; l e  faciès c o n g l o m é r ~ i ~ q u e  e s t  ensu i te  observable ( v o i r  descr ip t ions  p. 215). 

C'est environ 2 km après l e  passage de ce  grand ravin, près du l ieu-dit  Khouni, que 
s 'offre  un vaste panorama sur l e  front pindique. 

Fig. 150. - Panorama sur l e  rebord septentriona2 de la  demi-fenêtre du Megdhovas (vo ir  
s i tuat ion e t  cadre géoZogique sur l a  fig. 145). La numérotatisv des termes 
e t  des f a i l l e s  e s t  eeZZe de Za figure 147. 

l 
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18) I;e! P;ROüT PzBbIguS A E R E W P 0 - m  
, - - 

Le f6nt  de la nappe S. pdsent. ici sws son expnssia iorphologiqu@ extrC1, u, , 
parabl-e 6 calle du Tswmrka, ou' i celle de 1 101onos. On ne nanquera pas de comparer l a  L , , 
Pqlaise ici obseweblt a- pentes beaucoup plus md€rbs vues pr6c t (fig. 15a)c. , 

~è p r r f + r  plm. d. 1. f t  ri 151 est occupe par une masse de Célcaires de Orfior en 1" veie tje gTissamt, .dMlt t4ro gne 1 'aspéct,panchB da quelques arbres. La falaise est cons- 
t i tuh  de 4 €caillas (8, C, O, E) dont la preni45re (0) n'est consti tuge que de Calcaires . . , 

-, da M m s  ; les suivantes sont plus c 1Bbs e t  pr-bserrtent 8 leur base le DBtd tQm trla- . ,  
sique $-la darn~4m seule (E) pMsmt88entier d(wlopprint des .Calcains m plrqwt*. . 
Ces Bailles prkentant toutes, vers le S (fig, 145 des series plus cunplëtto. e t  sa trait- 1 , 
vent sugerpos&s I une uni t6  inf8rieure (A) ; vers e I,  les #cailles B et C dilsparaissent - ' 

. B leur tour au long du front e t  c'est le matfiriel des uni tOs D et E qui viendra #ir&ctment ' 

au contact de 1 'Uni t 6  du Megdhovas. I 4 

3) RiTCRPITUWIUfl DES ûTRüiZPURES nr&-S 





Les surfaces de chevauchement l i m i t a n t  l e s  éca i l l es  pa r t i c i pen t  directement au s t y l e  . 
i s o c l i n a l  ; ces surfaces restent  toujours peu obliques sur l es  surfaces de s t r a t i f i c a t i o n  

I v o i r  f i g .  148). C 'est  ce type de r e l a t i o n  qu i  a d i r i g é  l e  mode de dessin des coupes de l a  
igure 152. 

L'enracinement des surfaces de chevauchement dans des f 1 ancs inverses d ' a n t i c l  inaux 
e s t  rarement observable en raison des d iscont inu i tés  transverses qu i  a f fec ten t  l a  rég ion ; 
l a  comparaison des extrémités occidentales des coupes E e t  F ( f i g .  152) en o f f r e  un exem- 
ple, qui  res te  cependant théorique dans l a  mesure où les  d i f f i c u l t é s  d'accès de l a  rég ion 
s i tuée entre les  2 coupes n 'ont  pas permis de su ivre  axialement les  structures. 

La question de l a  r e l a t i o n  de ces structures avec l e  contact basal de l a  nappe res te  
d i f f i c i l e  a élucider.  Au f r o n t  même de l a  nappe, les  surfaces de chevauchement l i m i t a n t  
l es  éca i l l e s  simples disparaissent progressivement au long du contact basal e t  ce sont or -  
dinairement l e  Dé t r i t i que  t r ias ique  ou les  Calcaires de Drimos qui  se t rouvent au f r o n t  de 
l a  nappe, ce qui  semble impliquer 1 'absence de troncature basale. Il apparatt cependant 
que des p l i s  peuvent é t r e  tronqués ( v o i r  extrémité occidentale de l a  coupe Es f i g .  152). 
On ne peut pas résoudre ce t te  question pour l e s  par t ies  de l a  nappe situées l o i n  en a r r i è r e  
du front, en l 'absence de fenétres ; on notera que l e  Dé t r i t i que  t r ias ique  peut jouer un 
r61e important dans 1 'amortissement de l a  disharmonie ent re  l e  matér ie l  p l i s s é  e t  l a  base 
de l a  nappe. 11 faudra rechercher par a i l l e u r s  des éléments susceptibles de permettre 1 ' i n -  
t e r p r é t a t i  on. 

Au t o ta l ,  il apparait que l es  p l i s  de s t y l e  i soc l i na l  e t  surtout l es  chevauchements 
présentent un gradient d ' i n t ens i t é  croissant d'E en W : l es  p l i s  simples, accompagnés de 
rares chevauchements de l a  p a r t i e  o r ien ta le  du secteur é tud ié  passent peu à peu au bord 
occidental ii une succession d 'écai  1 les  simples, dépourvues de p l i  ssements internes, s t r i c -  
tement monoclinale au f r o n t  meme de l a  nappe. Partout, l e s  surfaces axiales des p l i s ,  l e s  
surfaces de chevauchements 1 im i tan t  les  éca i l l e s  e t  à quelques degrés pres, l e s  surfaces 
de s t r a t i f i c a t i o n  sont para1 l è l es  entre e l  les. 

2) LES "RENVERSEMENTS" 

Les constatations précédentes, permettant de conclure au para l lé l isme de l'ensemble 
des surfaces de référence, doivent e t r e  confrontées aux var ia t ions de p l  ongement observées 
dans l a  région. 

Le p lus souvent, l es  couches plongent vers 1 ' E  e t  de maniere fréquemnent homogène 
dans une même p e t i t e  région. On a cependant noté en p lus ieurs  occasions des plongements 
vers l l W ,  t rop  fréquents e t  t rop  largement répandus sur l'ensemble du secteur pour qu'on 
n ' y  attache pas d '  importance. 

Des plongements aussi var iés ne sont pas compatibles avec une simple s t ructure i s o c l i -  
nale. On a d ' a i l l e u r s  pu mettre en evidence l e  ploiement en un p l i  de s t y l e  co f f r é  de sur- 
faces de chevauchement ( f i g .  139 e t  143) e t  l a  val l 6e  du Frangistanorréma a permis de ca- 
r ac té r i se r  l e  ploiement de diverses surfaces de s t r a t i f i c a t i o n  s i  tuees de p a r t  e t  d 'au t re  
d'une surface de chevauchement ( f i g .  147 e t  148). 11 en résu l  t e  que, ii défaut d 'avo i r  pu 
observer des plans axiaux de p l i s  deformés ( l e  sync l ina l  de Karavaki du T imfr is tos présen- 
t e  apparemment ce t t e  caractér is t ique lorsqu'on 1 'observe depuis l e  S, mais on ne peut s'en 
assurer directement), on es t  fondé ii admettre que l es  surfaces de référence pa r t i c i pan t  à 
l a  s t ruc tu re  i s o c l i n a l e  ont é té  déformées postérieurement ii 1 'acqu is i t i on  de ce t te  premiè- 
r e  structure.  

Fa. 151.  - Panorama aur Ze p o n t  pindique cf Pktroto (voir  s i tuat ion e t  oadre gkologique 
sur ka fzg. 1 4 s ) .  La nwnkrotation des ternes e s t  c e l l e  de Za fZgure 147 ; l e s  
unitke sont individicaliskes pm de8 l e t t r e s  rn~uaoules selon le  sqjstkme adop- 
t k  sur l a  figure 145. 







La vergence des structures i soc1 i na1 es é tan t  occidentale, i 1 para7 t d i  f f i c i  1 e, sauf 
analyse t rès  déta i l lée,  ou cas pa r t i cu l i e r ,  de reconnaître l e s  déformations dues à des p l i s  
postér ieurs de même vergence ; 1 ' a n t i c l i n a l  couché dtAyios Yeoryios ( f i g .  147 e t  149), dont 
l e  Flysch du Megdhovas occupe l e  coeur pour ra i t  cependant représenter un exemple de ce type. 
En revanche, des p l i s  postér ieurs à vergence o r ien ta le  deviennent t rès  discernables ; i 1s 
sont marqués par des couches "ve r t i ca l  i sées" ou plongeant vers 1 'W. Dans ces condit ions , 
les structures i soc l ina les  se trouvent renversees : des f lancs normaux montreront des su- 
perposi t i ons  inverses , des f lancs inverses montreront des superpositions normal es, 1 a su- 
perposi t i o n  d'une éca i l  l e  o r ien ta le  à une écai 1 l e  p lus occidentale se trouvera localement 
inversée. Je n ' a i  pas pu mettre en évidence des chevauchements (qui  devraient tronquer 
abruptement les  couches) vers 1 'E qui  puissent correspondre à ce t t e  phase de s t ructurat ion.  
Je me t iendra i  donc pour l a  nomner à son e f fe t  l e  plus sensible e t  pa r l e ra i  de "phase de 
renversement " . 

Il ne semble pas que de t r ès  sensibles différences de d i rec t ions  se présentent entre 
l es  deux plissements, ce qu i  pour ra i t  en p r inc ipe  favor iser  une hypothèse admettant l eu r  
1 i a i  son génétique. Pourtant, au con t ra i re  des écai 11 ages , 1 es renversements ne sont nul l e -  
ment prépondérants dans les  par t ies  occidentales de l a  nappe ; on les  trouve à peu près 
également répar t i s  sur 1 'ensemble de l a  région étudiée e t  p a r t i c u l  ièrement peu abondants 
près du f r o n t  de l a  nappe. Il n'y  a donc pas l i e u  de rechercher une comnune o r ig ine  aux 
deux plissements, e t  l a  ra re té  des renversements près du f ront  i n t e r d i t  d ' y  v o i r  un e f f e t  
de blocage de l a  nappe au cours de sa mise en place. 

Un moyen simple e t  e f f i cace  de repérer l es  renversements sur t ou t  document consiste 
à rechercher les  tronçons de cours d'eau adaptés en d i r ec t i on  aux structures apparentes. 
Il ex is te  sans doute des régions af fectées par des renversements qu i  ne guident aucune ri- 
vière, mais j e  ne connais pas de tronçon adapté qu i  ne suive, imnédiatement à 1 'E, une li- 
gne de renversement ; seuls de t r es  p e t i t s  cours d'eau traversent de t e l  l e s  l ignes ( v o i r  
rectangle G 17, f i g .  137). Le phénomène es t  t rop  largement v é r i f i é  pour qu'on l e  considère 
comme une simple coïncidence e t  il faudra en t i r e r  les  conséquences. 

3)  LES DISCONTINVITES TRANSVERSES 

Un ensemble d'accidents transverses, mis en évidence par Aubouin e t  Guernet (1963), 
pa r t i c i pe  à 1 ' i nd iv idua l i sa t ion  du "Couloir  de Karpénission". 

Ces accidents const i tuent  une so r t e  d 'éventa i l  ouvert vers 1 ' E s  dont les  branches con- 
vergeraient en un p o i n t  s i t ué  peu à 1 ' W  du bord occidental de l a  f e u i l l e  Frangista, à peu 
près à l a  terminaison meridionale du massif du Gavrovo ( v o i r  f i g .  84, p. 248). Cette appa- 
rence es t  probablement fa l lac ieuse dans l a  mesure où seuls les  accidents de d i r ec t i on  WSW- 
ENE e t  de d i r ec t i on  NW-SE sont c l  airement marqués dans -1 'autochtone r e l a t i f  ; les  accidents 
de d i r ec t i on  E-W, d ' a i l  leurs  peu nombreux, semblent n 'af fecter que 1 'a l lochtone pindique. 

Fig. 152. - Coupes en série de la nappe pindique dans l a  région de Karpénission-Frangista. 

La trace des coupes e s t  repérée sur l a  figure 133 e t  en partie sur les  figures 134, 137, 
141 e t  145 ; les  carpes C 1 e t  C 2 de l a  figure 149 sont situdes de p a r t  e t  d'autre de Z'ac- 
cident séparant l e s  coupes C e t  D. 

Les segments re l iant  les  coupes voisines sont dessinés en t r a i t  plein lorsque la  conti- 
nuitd des s t ruchres  es t  observables sur les cartes ; i l s  sont dessinds en t r a i t s  discon- 
tinus lorsque 2es relations proposdes sont hypothdtiques (passage d'accidents E-W marquéss 
par des t r a i t s  forts horizontaux - vo i r  fig. 133) ; deux écai l les  de la  partie occidentale 
de la coupe B (de part e t  d'autre du Perdikovaki) n'ont pas d'équivalent vraisemblable dans 
l e  compartiment septentrional. 
Ldgende - Fea : Flysch du Synclinal d'@ire-Akarnanie ; UM : Unité du Megdhmas (Mb : roches 
effusives ; Mm : Calcaires ndritiques e t  Amnonitico-rosso ; MW : Flysch du Megdhovas) ; 
PO : Série du Ende-ûlonos (1 : Ddtritique triasique ; 2 : CaZcaires de Drimos ; 3 : Radio- 
lar i tes  ; 4 : Calcaires en plaquettes ; 5 : Couches de passage au Flysch ; 6 : Flysch). 



a)  Les faiZZes de direction WSW-EiW e t  NIJ-SE 

Ces f a i l l e s  par t i c ipen t  probablement a un système conjugué, dans l a  mesure où on les  
retrouve étroitement associées au f r o n t  de l a  nappe, près dlAyios Vlassios. En ces l ieux,  
plusieurs d 'ent re  e l  l es  s'amortissent visiblement dans les  formations pindiques en des 
f 1 exures. 

Ces f a i l  l e s  const i tuent les  vraies 1 imi tes de 1 'ensel lement de Karpénission. Vers l e  
S, c 'es t  l a  f a i l l e  de d i rec t ion  NW-SE, passant au pied N des massifs du Kaliakoudha e t  du 
Khélidon ( v o i r  f i g .  136 e t  137) qu i  l e  l i m i t e  ; vers l e  N, c 'es t  un couple de f a i l l e s  de 
d i rec t ion  WSW-ENE, passant au pied S du Mont Kafki (sommet coté 1753, près du bord N de l a  
f ig ,  87) e t  l i m i t a n t  l e  compartiment du Blos, qu i  joue l e  même rôle.  Les r e l i e f s  qui l eu r  
correspondent sont t rès  puissants e t  vifs. 

Il est remarquable que ce soit à l'aplomb de ces reliefs que deux villages aient subi, 
au cours des 20 dernières années, de graves dommages ; si Mikro-Khorio, au pied du Khélid- 
hon (voir situation du village et l'arrachement situé sous le samnet 1384, fig. 1361, fut 
victime d'un simple écroulement de la falaise qui le dominait, ce fut bien un séisme qui 
détruisit en grande partie Krendis, situé au pied du M k i .  

Les f a i l l e s  de mêmes d i rect ions situées entre ces 2 extrêmes n'engendrent pas de re-  
l i e f s  aussi v i f s  ; e l l e s  recoupent simplement, comme les  autres, l es  structures pl issées 
ou chevauchantes, qui  se correspondent de p a r t  e t  d 'autre des d iscont inu i tés ; on a vu dans 
l a  région de Frangista ( f i g .  144), 1 'exemple d'une f a i l l e  de d i r ec t i on  NW-SE recoupant un 
accident E-W, qui  rend vraisemblable un jeu décrochant ( v o i r  aussi Lybéri s, 1978, p. 121). 

Au t o ta l ,  ces f a i l l e s  récentes, ou du moins encore actives, l i m i t e n t  1 'ensellement de 
Karpéni ssion e t  s ' y  trouvent cantonnées.. 

b) Les accidents de direction E-W 

Les accidents sensiblement perpendiculaires aux d i rect ions des structures p l  issees 
sont peu nombreux e t  apparemnent caractér ist iques de l a  région étudiée. 

L'un d'eux jo ignant l e  massif du T imfr is tos au f r o n t  de l a  nappe es t  pa r t i cu l  ièrernent 
remarquable par sa cont inui té,  bien q u ' i l  s o i t  recoupé près de Frangista, par  une f a i l l e  
de d i rec t ion  NW-SE. 11 es t  représente schématiquement entre l es  coupes A e t  B de l a  f igu re  
152, ce qu i  permet de montrer q u ' i l  es t  extrêmement d i f f i c i l e  de raccorder l e s  structures 
situées de p a r t  e t  d 'aut re  de son tracé sur une distance de près de 15 km, b ien qu'a 1 ' E  
corne à 1 ' W de ce tronçon, les  raccords soient aisés. Au long de ces 15 km, 2 chevauche- 
ments importants du compartiment S (coupe B) sont sans équivalent au N e t  1 'on peut douter 
que 1 es corré la t ions proposées pour 1 es autres soient s ign i f i ca t i ves ,  ceux du compartiment 
S étant plus prononcés que ceux du compartiment N ; les  plissements sont également p lus i n -  
tenses au S qu'au N. Par a i l l eu rs ,  l es  re la t ions  avec l es  renversements n'apparaissent pas 
clairement ( f i g ,  141) : s i  l a  s t ructure renversée du Frangistanorréma, a f fec tan t  des t e r -  
mes t r ès  d i f f é ren t s  (une base d ' éca i l l e  au S, un syncl inal  de Flysch au N) semble " t raver-  
ser" 1 'accident, i 1 n'en es t  pas de même p l  us 3 1 ' E (entre Marathia e t  l a  va l lée du Megdho- 
vas) où l es  renversements semblent l im i t és  par l a  discont inui té.  S i  l ' acc iden t  est, sur  
une p a r t i e  de son parcours, d a t e u r  de r e l  i e f  ( v o i r  f ig .  142) , i 1 ne s ' a g i t  pas d'  un t r a i t  
d'ordre général, comme on l ' a  vu aux alentours du massif du T imfr is tos ( f i g .  134 e t  135). 

Un autre accident, moins évident, apparaft étroitement associé a l a  f a i l l e  passant au 
pied S du Kaliakoudha e t  du Khelidhon. Le f a i t  que l e  r e l i e f  déterminé par l a  f a i l l e  ne 
coïncide pas avec l ' i n t e r r u p t i o n  des structures pl issées a permis de ten te r  une in terpré-  
t a t i o n  matér ial isée sur  l a  f igu re  137, selon laque1 l e  1 'accident E-W (bien ind iv idua l i sé  
vers 1 'E) serai't recoupé e t  décalé par un couple de f a i l l e s  de d i rec t ion  NGI-SE. I c i  encore, 
dans ce t te  conceptign, ' l e s  structures p l  issées e t  éca i l  lées seraient t rès  d i  f férentes dans 
les  compartiments adjacents (coupes D e t  E, f i g .  152), mais un renversement ne se ra i t  pas 
interrompu par 1 ' accident (f ig. 137). 

Un trois ième accident méri te a t ten t ion  (f 2, fig. 145 en t re  C l  e t  C2) ; il sépare, 
sur une dizaine de km, deux compartiments (f ig. 149) qu i  ne peuvent 6 t re  aisément comparés, 
l e  plus méridional ayant été fortement soulevé. Mais l e  renversement du Frangistanorréma, 
affectant l e  compartiment septentrional es t  clairement interrompu par 1 'accident. 



Au to ta l ,  les  accidents de d i r ec t i on  E-W, inconnus dans 1 'autochtone r e l  a t i  f ( v o i r  
feu i  1 l e  1/100 000 "Mesolongion", in BP, 1971), n 'a f fec tan t  que 1 ' a l  lochtone pindique où 
i l s  sont recoupés par l es  f a i l l e s  de d i r ec t i on  NW-SE,sont anciens e t  propres à 1 'a l loch-  
tone. Leur inser t ion  ent re  des compartiments différemment p l i ssés  e t  éca i l l é s  l e u r  confère 
une s i gn i f i ca t i on  de décrochements syntectoniques ; certains d 'entre eux semblent avo i r  
1 im i t é  1 es renversements. Leur r61 e dans 1 ' i nd iv idua l i sa t ion  des r e l  i e f s  para1 t f a i b l e  e t  
local isé.  On pourra ten te r  d ' y  v o i r  1 ' inf luence de 1 'accident du Sperkhios, dont on a pré- 
cédemnent envisagé l e  fonctionnement ancien ( f i g .  126 à 130). 

4) LES RELIEFS 

On ne saura i t  ten te r  d ' ê t r e  t rop  préc is  sur ce su je t  dans l a  mesure où les  travaux en 
cours de J.P. Charre conduiront à une prochaine synthese fondée sur de nombreuses observa- 
t i ons  por tant  sur une grande p a r t i e  de l a  chafne. 

L'ensellement de Karpénission correspond à un compartiment l i m i t é  au S par l e  couple 
de f a i l  l e s  de d i r ec t i on  NW-SE passant au pied N du Kaliakoudha e t  du Khél idhon, e t  1 i m i t é  
au N par l e  couple de f a i l l e s  de .d i rec t ion  WSW-ESE passant au pied S du Mont Kafki. Sa for-  
me es t  donc ce l l e  d'un co in  inséré dans l a  chafne, l i m i t é  par des f a i l l e s  à regard opposé 
appartenant à un ensemble conjugué encore ac t i f .  Les r e l i e f s  compris dans ce co in  sont 
doux e t  b ien s tab i l i sés  ( v o i r  en p a r t i c u l i e r  1 'opposi t ion en t re  les  premiers plans e t  l es  
plans l o i n t a i ns  sur l a  f i g .  136) e t  s'opposent clairement aux chaînons déchiquetés s i tués 
de p a r t  e t  d'autre. Il e s t  remarquable que les croupes de ce t t e  région basse por tent  sou- 
vent 1 es traces d'une morpho1 ogie karstique (do1 ines ind iv idua l isées par 1 es résidus de 
dissolut ion,  marquées "tr" sur l a  f e u i l  l e  Frangista) , absentes au moins des régions p lus 
méridionales (à une exception pres : l a  grande anfractuosi té v i s i b l e  sous l e  sommet du T r i -  
po Vouno "Mont du t rou"  -rectangle D Il, cote 1669- es t  probablement un aven). Par a i l l eu r s ,  
l e  f r o n t  de l a  nappe s i t ué  à 1 'extrémité occidentale de ce compartiment (massif de Tripo- 
tamon) se raccorde par  une pente t r es  douce au Flysch du Syncl inal  dlEpire-Akarnanie e t  se 
trouve démuni à son p ied  des grands épandages de matériaux de provenance pindique qu i  ca- 
rac té r i sen t  ce f ront ,  autour de l a  demi-fenêtre du Megdhovas e t  plus au S, au p ied  des 
Monts Panétol i kon. 

Le coin est  donc s t a b i l i s é  depuis longtemps e t  n 'es t  p lus,  au moins dans sa p a r t i e  oc- 
cidentale, l a  p ro ie  d'une intense érosion. Le massif du Timfr istos,  s i t ué  au coeur de ce 
coin, vers 1 'E, remarquable par sa haute a l t i t ude ,  para î t  démentir ce t te  conception. On a 
d i t  cependant que l e s  f a i l  l es  qu i  l e  traversent ne peuvent pas ê t re  créat r ices de 1 'essen- 
t i e l  du r e l i e f  ( r e j e t  fa ib le ,  expression morphologique tri% discrete) e t  que par sa morpho- 
l o g i e  t r ès  douce, l e  Massif ne pouvai t  pas ê t re  comparé aux crêtes acérées, pourtant un 
peu moins élevées des régionssituées en dehors du coin. Ce r e l i e f  pa ra î t  donc ext raord i -  
naire, t a n t  par l e  f a i t  q u ' i l  ne s o i t  pas l i é  à des f a i l l e s  que par sa jeunesse, impliquée 
par l a  morphologie douce de ses plateaux sanmitaux. On ne peut donc pas 1 'ass imi ler  a ceux 
qui l i m i t e n t  l e  coin, e t  on d o i t  rechercher son o r i g i ne  dans un bombement t r ès  loca l i sé ,  
dépourvu de rapports avec l es  s t ructures environnantes. Il n '  es t  d ' a i l  leurs  pas ce r t a i n  
que 1 'exhaussement s o i t  t r ès  important : les croupes ca lca i res por tant  l a  t race d'une mor- 
phologie karstique s 'organisent en ef fet  en un ensemble dont l es  a l t i t udes  croissent assez 
régulièrement d'W en E : proches de 500 m pres du front, e l l e s  se trouvent a près de 1 500 m 
à l a  l i m i t e  des f e u i l l e s  Frangista e t  Karpénission (Perdikotopos, coupe 0, f i g .  152) pu is  
croissent plus rapidement ent re  Perdikotopos e t  Simbéthériako pour se maintenir  ensui te 
autour de 2 000 m ; c ' e s t  donc une f a i b l e  augmentation de l a  pente qu i  peut é t r e  mise en 
évidence à proximité du massif du Timfristos, pour autant que 1 'on admette que l es  traces 
de morphologie karst ique ja lonnent l es  restes d'une surface ancienne de pente sensiblement 
régul iere.  C'est donc une simple hypothèse qui e s t  i c i  avancée, dont l es  fondements sont 
t rop  ténus pour .qu'el l e  s o i t  considérée longuement. 

Au t o ta l ,  1 'ensellément de Karpénission apparaf t  comme un compartiment bas, caracté- 
r i s é  par'une morphologie molle, i s o l é  par des f a i l l e s  airegard opposé l u i  donnant son a l -  
l u r e  en coin. La sur rect ion de sa p a r t i e  o r ien ta le  (massif du Timfr istos) apparaît comme 
l i é e  à un mouvement de nature d i f f é ren te  de ce lu i  qu i  i s o l e  l e  canpartiment. Sa p a r t i e  oc- 
c identa le  témoigne au con t ra i re  de 1 'absence de tou te  sur rect ion récente : l e  f r o n t  p i nd i -  
que e s t  i c i  raccordé par  une f a i b l e  pente au Flysch occidental e t  évoque ce que devai t  ê t r e  
1 'ensemble de l a  nappe pindique antérieurement aux mouvements ayant re levé les  comparti- 
ments adjacents. 



5 )  LES RIVIERES 

On a déjà évoqué les  étranges pa r t i cu l a r i t és  des r i v i è res  de l a  région, venant con- 
verger dans l a  demi-fenêtre du Megdhovas. Il es t  a isé de constater sur les  divers documents 
que leurs  cours sont t o u t  à f a i t  inadaptés aux structures i soc l ina les  : les  synclinaux à 
coeur de Flysch sont ignorés ou traversés, les  crêtes calcaires l es  plus vives, les  a n t i -  
c l  inaux à coeur ca lca i re  sont tranchés. Les r i v i è r e s  ne sont adaptées en d i r ec t i on  qu 'aux 
structures ,renversées, quel l e  que s o i t  l a  nature des couches, e t  perdent l e u r  adaptation 
dès que 1 a s t ructure renversée s 'amort i t ,  inf léchissant leurs cours vers 1 ' W jusqu 'au 1 i e u  
où un autre renversement es t  rencontré. Ceci es t  v é r i f i é  pour tous les  grands cours d'eau, 
ou au moins ceux qu i  possèdent de profondes vallées ; les  p e t i t s  cours d'eau sont évidem- 
ment adaptés aux pentes actuel les e t  franchissent l e s  renversements. On signalera cepen- 
dant une exception ; l a  r i v i è r e  T r i k é r i o t i s  traverse plusieurs chaînons en un l i e u  ( l i m i -  
t e  des rectangles B 11 - B 12, f i g .  137) où se trouve un renversement : l a  d i rec t ion  de 
cet te  cluse est  t rop proche de c e l l e  des f a i l l e s  reconnues alentours pour qu'on ne soup- 
çonne pas une re l a t i on  avec une l i gne  de fracture,  qu i  n 'a  cependant pas é té  observée. 

Un autre ensemble de t r a i t s  apparaft remarquable. Les r i v i è r e s  n ' u t i l i s e n t  pas l es  
f a c i l i t é s  en pr inc ipe o f fe r tes  par 1 'ensellement de Karpénission. L'exemple l e  plus év i -  
dent es t  o f f e r t  par 1'Aspropotamos qui ,  venant du N, q u i t t e  l e  compartiment bas pour con- 
t inuer  son cours vers l e  SW, dans l e  compartiment du Ka1 iakoudha e t  du Khél idon ( v o i r  f ig.  
136 e t  137), apparemnent guidé par un renversement af fectant un an t i c l i na l  de Calcaires de 
Drimos, t raversé en une profonde gorge. D'un caractère identique se trouve ê t r e  l e  cours 
de 1 'Agraf io t is ,  dans 1 'angle NW de l a  f e u i l l e  Frangista : venant du Flysch, l a  r i v i è r e  
pénètre dans l a  nappe pindique (compartiment du Blos, l i m i t é  par l e  couple de f a i l l e s  de 
d i rec t ion  WSW-ENE) , encore guidée par un renversement. 

Au t o ta l ,  sauf exception signalée du T r i  ké r io t i s ,  l es  cours d'eau paraissent indépen- 
dants des f a i l l e s  e t  accidents transverses, comme des structures pl issées de s t y l e  i s o c l i -  
nal. Les r i v iè res ,  venant pour l a  p lupar t  des pays de Flysch s i tués à 1 ' E  e t  se d i r igean t  
inéxorablement vers 1 ' W  au travers de l a  chaîne pl issée, ne sont guidées localement que 
par 1 es renversements qu ' e l  1 es rencontrent. 

II. - LES STRUCTURES PINDIQUES DANS D'AUTRES REGIONS DE GRECE CONTINENTALE ET DU 
PELOPONNESE 

Il ne saura i t  ê t r e  question i c i  n i  de reprendre l es  travaux effectués dans diverses 
régions par plusieurs auteurs, n i  même d'en donner une vue d'ensemble. On cherchera sim- 
plement à mettre en évidence ce qu i  caractér ise l'ensemble de l a  nappe pindique e t  ce qui, 
éventuel 1 ement, appart ient en propre à 1 a région de Karpénission-Frangista. 

A) COWAIWSON DES STRUCTURES 

1 )  LA STRUCTURE ISOCLINALE ET LES CHEVAUCHEMENTS 

Tous l e s  documents disponibles témoignent du caractère t r ès  général de ces s t ructu-  
res ; l e s  f igures 84 e t  85 (p. 248-250) en donnent une vue d'ensemble t r ès  s impl i f iée.  

l al ,Les variations d r i n t e n s i t &  d e s  d b f o m t i o n s  

1 On cherchera à savoir  s i  l es  plissements e t  des écai l lages répondent à un gradient 
d ' i n t ens i t é  croissant d'E en W, comme dans l a  région de Karpénission-Frangista. 

- Dans l e  Pinde- méridional 

Le gradient n 'es t  pas imnédiatement sensible sur l e s  documents produi ts par Aubouin 
(1959), s i  l ' o n  ne f a i t  pas abstract ion des uni tés const i tuant l e  "Pinde occidental", peu 
déformé ; l e  gradient ne p a r a f t  net  que par comparaison du "Pinde o r ien ta l "  au "Pinde mé- 
dian", sou1 igné au sein même du "Pinde médian" par l a  densité des affleurements des ca l  - 
caires t r ias iques ou der Radiolar i  tes  ( v o i r  Aubouin,, 1959, p l .  hors-texte 1 I I ) .  Jaeger 
(1980) note une "augmentation des déformations, à 1 'Est  des p l i s  e t  à 1 'Ouest des chevau- 
chements". 



- Dans l a  région d'Agrafa 

Mpodozis (1977) e t  Lybéris (1978) ont sou1 igné 1 'existence d'un gradient ( p l i s  or ien- 
taux, éca i l l es  à matér ie l  repl issé, éca i l l es  simples au f r on t )  tou t  à f a i t  identique à 
ce lu i  qu i  es t  connu dans l a  région de Karpénission-Frangista. 
- Dans l e  Pinde d lE to l i e  

L 'opposi t ion n ' es t  ne t te  sur l es  documents produi ts par Celet (1962) qu'entre l e  Syn- 
c l inor ium du Pinde o r ien ta l  d'Et01 i e  (occupé en grande p a r t i e  par l e  Flysch cénozoïque, 
dont l e  substratum mésozoïque a f f l eu ran t  au bord du Golfe de Corinthe p a r a î t  de s t ructure 
relativement simple, d'après Beck, 1975) e t  l e  Pinde occi dental d'Et01 ie .  L 'un i té  f r on ta l e  
(Uni t é  de Rigani) correspond à un bourre1 e t  d 'écai  1 les  simples. 

- En Péloponnèse septentrional. 

La d i s t i n c t i o n  par Dercourt (1964) d'un "Système des écai 1 les"  occidental d'un domai - 
ne tabu la i re  ("Table d'Arcadieu) indique d'emblée une p o l a r i t é  de 1 ' i n t ens i t é  des déforma- 
tions. Au sein même du Système des éca i l les ,  l ' i n t e n s i t é  des déformations e t  l a  densité 
des écail lages paraissent a t te indre un maximum en une région médiane. C'est-à-dire que l e  
gradient croissant d'E en W n 'es t  discernable que s i  1 'on f a i t  abstract ion des régions 
f r on ta l  es, comme dans l e  Pinde méridional. 

Au t o ta l ,  1 'accroissement de 1 ' i n t ens i t é  des déformations d'E en W peut ê t r e  reconnu 
partout, mais se trouve opposé à un gradient de sens cont ra i re  l à  où se trouvent conservées 
(Pinde méridional, Péloponnèse septentr ional) ,  au f ront  de l a  nappe, des sér ies r iches en 
brèches de type Pi  nde-Olonos externe. C'est-à-dire que, comme 1 ' i nd i qua i t  Auboui n (1959, 
p. 403-404), on peut a t t r i bue r  aux var ia t ions l i tho log iques l e  changement du s t y l e  tecto- 
nique des uni  tés frontales. On admettra donc que l e  gradient croissant d'E en W des défor- 
mations correspond à un t r a i t  d'ensemble, pour autant que 1 es caractér ist iques 1 i tholog i -  
ques des séries affectées soient identiques. 

b)  Les relations des structures pZissdes e t  des chevauchements avec le  contact 
basa2 de Za nappe 

On a vu que dans l a  région de Karpénission-Frangista, l e  f r o n t  de l a  nappe montra i t  
un enracinement des chevauchements sur l e  contact basal de l a  nappe, l a  troncature de cou- 
ches par ce contact demeurant exceptionnelle. 

Dans l e  Pinde méridional comme dans l a  région d'Agrafa, les  1 imi tes de couches restent  
sur de longues distances para l lè les  au contact f rontal ,  ou t r ès  peu obliques sur ce l u i - c i  
Plusieurs contacts abrupts, t e l s  que ce lu i  de Pigaï ( l o c a l i t é  V I I I ,  f i g .  11) peuvent sans 
doute s 'expl iquer par l e  passage d'accidents transverses, c m e  Lybéris (1978, p. 111) a 
pu l e  noter  dans l a  région d'Agrafa ; il n'es t  cependant pas nécessaire que ces accidents 
soient anciens dans l a  mesure où un accident récent es t  susceptible d ' i n t r odu i r e  une d is -  
con t inu i té  importante dans l e  phenomène continu qu'est  l a  d i spa r i t i on  progressive des un i -  
tés au long du f r on t .  Il reste que l e  contact d i r e c t  des Calcaires en plaquettes au pour- 
tour  S de l a  quasi-kl ippe du Tsoumerka ( f i g .  84, rectangle 150) semble impliquer que l a  sé- 
r i e  al lochtone s o i t  pa r fo is  radicalement tronquée à sa base. 

Dans l e  Pinde d'Et01 ie, carnie en Péloponnèse septentrional, un para1 161 isme d'ensem- 
b le  e s t  de règle en t re  les  couches e t  l e  contact f rontal .  Pourtant ce sont par fo is  ( f e u i l l e  
1/50 000 Goumeron, no 254) les  Calcaires en plaquettes qu i  viennent directement au contact 
de 1 'autochtone r e l a t i f  ; par a i l l eu r s ,  l e s  grandes kl ippes du Khelmos ( f e u i l l e  Dhafni, 
no 256) apparaissent radicalement tronquées à l e u r  base, b ien que 1 'on puisse localement 
discerner une sé r i e  mésozoïque complète. 

Les conclusions ne peuvent donc é t r e  que t r ès  nuancées. Si 1 'enracinement selon de 
p e t i t s  angles des contacts l i m i t a n t  l e s  bases d 'éca i l l es  sur l e  contact basal de l a  nappe 
peut e t r e  assuré par fo is  dans l e  domaine f ronta l ,  il apparaft que des troncatures basales 
ex is tent  au f r o n t  même e t  semblent généralisees dans l es  régions p lus or ientales,  au moins 
en Péloponnèse. On y verra l a  preuve que les  structures p l issées e t  l e s  écai l lages sont an- 
té r ieu rs  à l a  phase de mise en place de l a  nappe, ce qu i  s 'a joute au f a i t  qu'aucun matér ie l  



, - n i -  
\ 

6trmpr-l Ir. serie plndlgue n. se t r a n e  1 6  . ~ n ~ ~ t l c l  inryx aicoqifs & l a  b u e  
&b bcail las .(&me l a  *forlkatjan blocsa =wtr p. 22%- af l taumnt au sein du Sys%We des . 
(ut l i e s  m trouva au e ~ a t r c t  d. ccrisha trlr d~verrw', duil des situations 4voqui~t  da , 
fMtm - vo i r  las feu f l l e t  f3m@ron, b r t b z i  e t  Dhafni). 

' 
U n  conrëqwnsd de l B ( v m t u l l e  pn>iralit6 de cette tromature kt que les ri igiais 

tFds W o m b s  au cours de l a  phase de $tructuratton aient pu conserver, s o i t  au coew des 
' 

anticlinaux, so i t  i! l a  base das Bcailles, les couches les plus anciennes ; les rêgions peu 
ou pas ddforades auPafant pu comattra au contrair? d' importantes dêsolidarisations MnCra- . 
lisfss; entre niveaux ôe cmpéa9!nces diverses. Il y a l a  une amniare d'expliquer l a  quasi- 

da couchsr ant&riaums au Crétacé supérieur dans l a  Table d'Arcadie, dont l e  p l i s -  
srnsnt ( s ' i l  exista .ne peut &tre de sty le isoclinal, coninre en tihoigne 1 'absence de foute i, direction p r l v f t€g i  . 

2) Les m - S  

I 11 n'est possible i c i  que de mner un@ rapide revùe des a f f l e u m n t s  susceptibles 
d'Bvoqirar les structures mises en evidsnce dans l a  Mgion de Karpénission-frangista. - 

Bans l e  Pinde dbridional, Aubouin (1959) a nate des structums deversees vers 1 'E 
pl issé de Karava), e t  l e  sty le trhs part icul ier  de l 'an t ic l ina l  de Pai4okhori 

nussif de, Triggia) , -"sans rapport avec celui des &cai l lesw, "posterieur 8 l a  mise en pla- 
- 

ca das Ccaillesm Aubouin, 1959, p. 375 . Il est remarquable encore que dans 1 'angle SU ,de 
Ir f W i l l e  1/50 & Kastania (no 136), 1 es deux seuls tmçons  N-S de 1 ' AkhelQos s ~ i e n t  s i -  
W s  t d i a k n a r i t  & 1'E des &ux seuls l ieux oO des pendages vers 1'W sont notés. ' 

üms le Pin& d8Etolie, plusieurs gtructwrs dévers6es vers 1 'E sont r a a r q u ~ r s .  
-   ans l e  quart SE de l a  feui 1 l e  1/50 000 Themn (no 202). les Radiolari te? che- 

vauchent des Calcaires en plaquettes par 1'1 nterin8diaire d'un contact a m m l  plongeant 
vers l ' Y '  ; l e  fleuve Evinas su i t  en ces l ieux un parcours adapté e t  a creuse .son 1 it dans. 
dss -Calcaires en plaquettes. - Sur l a  f eu i l l e  1450 000 ~afpaktos (no 220), l a  basse v r r l l h  du Mornos, loca)e*, . 
imt adaiptgk, signale enmre une li e de renversement, d6j& indique par Celet, 1962 (car- t ' fb lm. OOQ h w s ~ ~ x t e )  et que j 'a pu observer. On a not4 pi.bc&dammt l e  mnv~m-pt 
ah-trnt les  uwitbs f r ank lqs  de l a  nappe (fig. 92, p. 2701. 

/ 

E13. Pt1 w t . n t r i a n i l ,  les  fa i t s  s a t  moins mtr e t  ce asest p y  t* ~ k i c  *-: - 
-t. frnirllr l/SD OQo Ker$@f, no 256, i ii~huitnir, p r h  d'Agrfdhim, Sfmt e t  ûm+jtiJ - , 

que 1 on peet. wtar dss s#mcturas tM~~rs.&s m l'€. 
' , : .  

, -  . 
- - -Il & ,Wu1 t e  que 1 '6. #ut admettre, avec Dercourt ( 1 9 ~ .  p. 359-3601, que les stnic- " m, whdlricnient obsclrvsb'tm sont composites, l a  structure isoclinale ayant éte reprise 

, 

chbns 4 % ~  "~p1oiementsY sailon I~exp l rss ion de cet auteur ou même par de nouveaux &ai l la-  
' !$ yr%iseaiblableiaeat f ~ & + t s  prr $@ m m n t s  de l'autochtone re la t i f ,  post4rieut-s a 

r'nria;b m plxm de Ir . . 
e 

- ;voi t  que s i  les et4eis d i s c e r n ~ ~ ~  s m t  sensiblement diffgrents dans lez deux ré- 
g-, 'un peut admette que les renversarmits de Grèce continentale e t  les reploieaients du ' 
Peloponnase ne sont nullement inconpatibles par nature. Je t i r e r a i  argument- du f a i t  que l a  
"fonnat,ion 8 blocsn part icipe fréqueiriient en Peloponnèse aux chevauchements posterieurs à 
l a  structure isocl inale pour admettre que cet .ensemble, comme l e  Flysch du Megdhovas en 
Grëce continentale (voir  p. 221) ne participe jamais qu'a ceux-ci. 



Au to ta l ,  b ien qu' inégalement développée dans les  diverses régions examinées, e t  mar- 
quée par des e f f e t s  d i f fé ren ts  en Grèce cont inentale e t  au N du Péloponnèse, une tecton i -  
que importante, postér ieure à l a  mise en place de l a  nappe e t  l i é e  à des mouvements de 
1 'autochtone r e l a t i f ,  es t  pa r tou t  discernable. 

3) LES DISCONTINUITES TRANSVERSES 

Des f a i l  l es  de d i rect ions sensiblement WSW-ENE e t  NW-SE sont connues dans 1 'ensemble 
des affleurements pindiques de Grèce cont inentale e t  du Péloponnèse. La préc is ion var iab le  
des cartes disponibles ne permet pas de comparer leu r  densi té ; i 1 semble que tous l e s  
l i eux  où l e  f r o n t  pindique d ispara î t  sous des sédiments récents correspondent à des ré-  
gions où ces f a i l l e s  sont part icul ièrement importantes ( v o i r  f i g .  84 e t  85). 

Les accidents de d i rec t ion  E-W décelés dans l a  région de Karpénission-Frangista ne 
sont pas aisément comparables, par l a  puissance de leu r  e f fe t ,  à ceux qu i  déterminent l a  
"Transversale du Kastaniotikos" ( v o i r  fig. 121), auxquels on a t t r i bue  "plusieurs jeux ver- 
t icaux anté-Eocène supérieur' (Lecanu, 1976) e t  qu i  déterminent un important débordement 
de l a  nappe oph io l i t i que  (Brunn, 1956 ; Aubouin, 1959). On peut cependant admettre que, 
s i tués dans l e  prolongement de 1 'Accident du Sperkhios dont on a envisagé un possible fonc- 
tionnement ancien (chapi t re précédent) , ceux de 1 a région de Karpéni ssion-Frangi s t a  puis- 
sent ét're de nature comparable. Plus directement. comparable es t  l a  "Transversale de Béloko- 
mite", mise en évidence au N de l a  f eu i l  l e  Agrafa, par Mpodozis (1977), suivant laque l le  
les  p l i s  pindiques subissent une t rès  s ingu l iè re  tors ion de leurs axes, prenant localement 
une d i r ec t i on  E-W ; une simple rupture transverse au long d'une l i g n e  E-W passant par Vran- 
giana ( v o i r  Mpodozis, 1977, f ig. 21 ; ou f e u i l l e  1/50 000 Agrafa, no 169) rendra i t  b ien 
compte des d i f fé ren tes  structures observées de p a r t  e t  d 'au t re  des accidents de l a  région 
de Karpéniss ion-Frangi sta. 

Au t o ta l ,  seule l a  densité e t  1 ' é t r o i t e  association des deux types de d iscont inu i tés  
transversales sont susceptibles de caractér iser  l a  région de Karpénission-Frangista. 

4 )  LES RELIEFS 

Les régions déprimées transversales, dotées de r e l i e f s  arrondis ne sont pas nombreu- 
ses, comne en témoigne l e  réseau rout ier .  On ne traverse de p a r t  en p a r t  l a  chatne p i nd i -  
que qu'au niveau du Kastaniotikos, au bord du Golfe de Corinthe ou en Péloponnèse méridio- - 
na1 . 

La région de Grèce cont inentale évoquant l e  plus précisément c e l l e  de Karpénission- 
Frangista es t  s i tuée aux alentours de Thermon ; l e  lac  Trikhonis, dont l e s  eaux at te ignent  
une cote d'environ 60 m es t  en p a r t i e  i n s t a l l é  sur un substratum pindique e t  cache l e  f r o n t  
de l a  nappe ( f i g .  84). Les somets calcaires arrondis d'alentours se s i t uen t  à des a l t i t u -  
des de 300 à 400 m, qu i  s'accroissent graduellement vers 1 'E pour a t te ind re  1 000 m au bord 
o r i en ta l  de l a  f e u i l l e  1/50 000 Thermon (no 202) à 12 km des r i ves  du Lac au niveau de l a  
v i l l e  de Thermon ; 1 'accroissement d ' a l t i t u d e  e s t  remarquablement p lus f o r t  vers l e  S e t  
sur tout  vers l e  N où se dresse l e  massif du Panétol ikon. Nul l e  f a i l l e  n 'a  été notée sur l a  
f e u i l  l e  Thermon, mais il ne pa ra î t  pas impossible que 1 'abrupt r e l a t i f ,  relat ivement r e c t i -  
1 igne, ne s o i t  l a  t raduct ion d'une d iscon t inu i té  de d i r ec t i on  WSW-ENE passant par Paravola 
e t  Ka1 Sthéa, l e  long de laque l le  p lus ieurs  structures p l issées s '  interrompent. Quoi q u ' i l  
en so i t ,  il s ' a g i t  de l a  région l a  p lus basse où s o i t  connue l a  nappe pindique e t  p lus  en- 
core que dans l a  région de Karpénission-Frangista, l a  morphologie e s t  remarquablement peu 
accidentée ; ce que met en évidence l a  coupe accompagnant l a  car te  de Thennon : l a  f a i b l e  
pente générale e s t  t r es  peu inf luencée par l a  1 i tho log ie  des diverses couches à 1 'aff leu- 
remen t . 

Le Péloponnese o f f r e  maints exemples de même type. Mis à p a r t  1 'Olonos e t  l es  régions 
situées imnédiatement à 1 'E, en p a r t i e  au moins l im i tées  par des f a i l l e s ,  l e  f r o n t  de l a  
nappe d isparaî t  sous des dép6ts récents (pliocènes au S de 1 'Olonos) à des a l t i t udes  f a i -  
b les e t  maintes régions sont caractérisées par des r e l i e f s  faibles, dépourvus de s i g n i f i -  
ca t ion  structurale.  

\ Au to ta l ,  l e s  f ron ts  de nappe a l  t i e r s ,  l e s  mers de crêtes déchiquetées, les  chaînons 
infranchissables, rendus s i  classiques par l es  études por tan t  sur l e  Pinde méridional, l e  



Pinde d' Et01 ie ,  l e  Péloponnèse septentrional, apparaissent comme des t r a i t s  récents , 1 iés 
ti des surrections local isees ayant entratné une puissante, repr ise d'erosion. Les régions 
déprimées, o f f r a n t  un visage moins grandiose, témoignent d'un é t a t  antér ieur ; l e u r  repar- 
ti t i o n  geographique actuel l e  indique que l a  nappe pindique en place correspondait ti une 
région peu accidentée, d ' a l t i  tude probablement basse dans son ensemble, ennoyée en pa r t i e  
au moins sous l e s  dépots pliocènes. 

5 )  LES RIVIERES 

Que ce s o i t  en Grèce continentale ou en Péloponnèse septentrional, l a  tendance géné- 
r a l e  de 1 'ecoulement des eaux est, au travers des affleurements pindiques, d'E en W, ou 
plus exactement du NE au SW. Il s ' a g i t  d'un paradoxe dans l a  mesure oû,a 1 'heure actuel le,  
l es  a l t i tudes  l es  plus elevées de l a  chalne se trouvent dans l e s  régions occidentales, e t  
oû -pour ce qu i  es t  de l a  Grèce continentale au moins- l a  p lupar t  des r i v i è res  prennent 
leurs sources dans les  affleurements de Flyschs orientaux. 

Le Megdhovas fournit un exemple remarquable. La rivière prend sa source peu à 
1'E de Karditsa, dans ce qui constitue actuellement le lac artificiel de Tavropos (près 
du point de contact des feuilles 152-153-169-170, fig. 84) situé dans le Flysch, à moins 
de 800 m d'altitude et vient aboutir dans la demi-fenêtre du Megdhovas, après avoir tra- 
versé des chaînons pindiques d'altitudes proches de 2 000 m. 

LIEvinos, plus au S, prenant sa source'près du Vardoussia traverse également les 
chaînons pindiques, comme le Mornos qui provient du Flysch situé entre Vardoussia et Kiona 
(Celet, 1962, carte 1 /20 000 hors-texte). 

Les exemples sont moins nets au N du Péloponnèse, où n'existe pas de Flysch ori- 
ental, mais où le Ladon draîne vers 1'W les eaux du Système des écailles (Dercourt, 1964, 
carte 1 /200 000 hors-texte). 

Soi t  un peu obl iqument  (Megdhovas dans 1 'ensemble) , s o i t  perpendiculairement (Evi- 
nos, Mornos) ces r i v i è res  sc ient  les  r e l i e f s  méridiens qu 'e l les  traversent, par fo is  il est  
v ra i  selon des d i rect ions qu i  peuvent évoquer des 1 ignes de fracture, mais en ignorant les  
f a c i l i t e s  que peuvent o f f r i r  l es  formations l es  plus tendres. L '  Akheloos Mme, d ' o r i g i ne  
pindique, traverse pendant une pa r t i e  de son cours l e  Flysch du Synclinal d1Epire-Akarna- 
nie, pénètre de nouveau dans l a  nappe pindique, pu is  regagne l e  Flysch du Synclinal dlEpire- 
Akarnanie avant de s 'engager en une profonde gorge dans les  calcaires du massif du Gavrovo 
( v o i r  Aubouin, 1959, car te  1/200 000 hors-texte). Sans doute peut-on invoquer des phénomè- 
nes de surimposition, mais il reste que l e  cours d'eau n 'est  pas mieux adapte ti ce que de- 
vai  t & t r e  l a  p a r t i e  pindique enlevée qu'a son substratum aujourd' hui  degage. 

On a d i t  a propos des renversements que l e s  f a i t s  observables dans l a  region de Kar- 
pénission-Frangista é ta ien t  largement confirmés au S de l a  Grèce continentale : l e s  chan- 
gements de d i rect ion,  marques par des coudes prononcés, de 1 'Evinos e t  du Mornos sont t rès  
directement l i é s  ti des structures renversées ; on manque de documents préc is  pour d'autres 
r i v i è res  mais on a d i t  que llAkheloos n ' é t a i t  pas lui-meme i n d i f f é r e n t  aux renversements. 

Au t o ta l ,  l e s  r i v i è r e s  de Grèce continentale témoignent d'une ancienne pente inc l inée  
d'E en W (ou du NE au SW) i ns ta l l ee  sur l a  plus grande p a r t i e  des affleurements pindiques. 
Quel le qu'en s o i t  l a  cause, qui peut B t re  1 'existence d'une surface d'érosion assez évoluee 
pour que l es  différences 1 i thologiques n 'y  soient p l  us manifestées, qu i  peut Bt re  1 ' i n c l  i- 
naison de l a  pente, assez f o r t e  pour que de p e t i t s  r e l i e f s  ne const i tuent pas une bar r ie re  
infranchissable, qu i  peut & t r e  due à l a  conservation d'une couverture de Flysch (ou encore 
l a  conjonction de ces phénoniènes) , l e s  r i v i è r e s  importantes s ' y  conforment toutes, en ne- 
g l  igeant l a  s t ructure i soc l i na le  mais en respectant l e s  renversements rencontres. 

Il s 'ensu i t  que postérieures à l a  créat ion de ce t t e  pente e t  probablement a l a  p r i n -  
c ipa le  phase d'abrasion des r e l i e f s  pindiques, les  r i v i è r e s  sont par a i l  leurs  anterieures 
aux surrections récentes 1 iées 'aux f a i l  l e s  transverses qu 'e l  l es  t raversent ( f a i l  l e  du Ka- 
liakoudha-l(h4lidhon). Antérieurs également aux renversements, l e s  cours de ces r i v i e r e s  
auraient é té  détgurnés par des surrections l i é e s  a ces renversements, assez rapides pour 
ne pas pennettre une antecedence. 



I B )  CONCLUSIONS 

Les sommaires comparaisons qu i  viennent d ' ê t r e  tentées montrent que, à des di f férences 
d '  i n tens i té  des phénomènes près, l a  région de Karpénission-Frangista ne se dist ingue pas 
fondamentalement des autres régions pindiques de Grèce continentale e t  du Péloponnèse. Se- 
lon  toute apparence, son seul caractère o r i g i na l  e s t  de concentrer en une p e t i t e  surface 
des t r a i t s  par a i l  leurs  épars. 

On sera donc fondé à ten te r  une in te rp ré ta t ion  "cy l ind r i s te "  de l a  s t ructure pindique, 
dans l e  tronçon de l a  chatne comprenant l e  S de l a  Grèce continentale e t  l e  N du Péloponnè- 
se, comne y i n v i t e  l a  con t inu i té  d'ensemble des structures e t  du f r o n t  de l a  nappe. On ne 
saura i t  cependant dissimuler une d i f f i c u l t é  de p r inc ipe  : l e  domaine subsident 01 igo-miocè- 
ne représenté par l e  Bassin Albano-Thessalien (= S i l l o n  Méso-hellénique ; v o i r  f i g .  1, en- 
c a r t  B) disparaissant au S de l a  Grèce continentale, pou r ra i t  indiquer une importante va- 
r i a t i o n  long i tud ina le  des condit ions géodynamiques régnant à l 'a r r i è re  de l a  nappe p ind i -  
que au cours de sa mise en place, que r i e n  cependant ne semble t radu i re  dans l e s  structures 
p i  ndiques observables. 

I III. - ESSAI SUR LA GENESE DES STRUCTURES PINDIQUES 

Il n'y  a pas 1 i e u  d ' i n s i s t e r  sur l e  caractère al lochtone de l a  zone du Pinde-Olonos, 
mis en évidence par l e  chevauchement général isé de sa p a r t i e  occidentale e t  l es  fenêtres 
creusées dans sa p a r t i e  o r ien ta le  en Péloponnèse ; il s ' a g i t  d'une typique nappe de couver- 
ture, comne ont pu concl ure 1 es auteurs des monographies régional es c i  tées précédemnent. 

L 'acquis i t ion de l a  physionomie de ce qui  apparaft maintenant comme l a  chaîne p ind i -  
que, due à une complexe succession de phénomènes tectoniques e t  orogéniques peut cependant 
encore f a i r e  1 ' ob j e t  de maintes spéculations. On tentera un b i l a n  des f a i t s  e t  des hypothè- 
ses, non sans souligner que pour ce qu i  e s t  des étapes ul t imes au moins, l es  l i gnes  qu i  
suivent ne peuvent const i tuer  qu'une première ébauche de ce qui  r esso r t i r a  des travaux en 
cours de J.P. Charre. Des modif icat ions du schéma proposé, ou des bouleversements, doivent 
donc ê t re  attendus, bien que certaines considérations exposées i c i  so ient  l e  r é s u l t a t  d'une 
expérience de t e r r a i n  partagée e t  de maintes conversations ; mais on ne peut préjuger des 
résu l ta ts  de l a  synthèse d'une grande masse de documents géomorphologiques provenant d'un 
vaste secteur d ' a f f  1 eurement. 

I A)  QUELQUES DATES 

I 1) L 'AGE DU FLYSCH PINDIQUE 

L'Eocène supérieur es t  daté par des faunes de Numnulites (Blondeau, i n  Desprairies, 
1977, p. 116) en p lus ieurs  po in ts  du Pinde septentrional ; on re t iendra l a  c i t a t i o n  de Y.  
faEanii, de 1 'Eocène supérieur ( v o i r  f i g .  9) qu i  semble représenter l a  plus récente data- 
t i o n  connue. 

I 2 )  L'AGE DES PREMIERES DEFORMATIONS 

I Du côté interne, les  sér ies dé t r i t i ques  du Bassin Albano-Thessalien en témoignent : 

- La Formation de Krania, d'âge éocène supérieur e t  01 igocene p.p., repose en 
discordance sur l e s  Ophiol i tes e t  l e u r  couverture ( v o i r  Brunn, 1956, f i g .  45). E l l e  date 
l a  tectogenèse paléogene des zones internes, où l e s  p lus récents niveaux connus sont d'âge 
yprésien- lutét ien i n f é r i e u r  (Bizon e t  coll., 1968). E l l e  s ignale l 'établ issement d'un do- 
maine subsident à 1 'aplomb des nappes internes, au cours d '  une période pendant laque l le  
sera i n i t i é e  l a  tectogenèse du Pinde-Olonos : Desprair ies (1977, p. 133, p. 152) note que 
l es  mégabrèches sont constituées d'éléments provenant de l a  couverture de l a  nappe ophio- 
l i t i q u e  e t  que l e  matér ie l  des "grès de base" es t  t r è s  comparable c e l u i  des grès du 
Flysch pindique terminal, mais que p lus tardivement (Brèches e t  conglomérats de Pétra-Tr i -  
piméni), " tout  indique une al imentat ion a p a r t i r  du Pinde en voie d 'éd i f ica t ion ' .  - La Formation d8Heptakhorion, d'âge 01 igocène ("stampienu) , "ravine e t  recouvre 
en discordance l a  Formation de Krania e t  transgressé sur l e s  roches vertes ou l e  Flysch du 



Pinde'' (Desprairies, 1977 , p. 137). Ardaens (1978) a récolté des faunes planctoniques (dé- 
terminées par G. Bizon) qui dateraient dans cet ensemble les environs de la limite "Oligo- 
cene 2-Oligocène 3" de notre nomenclature -voir figure 80, p. 232- ("zone. a Gr. opima o p h a  
ou partie inférieure de la zone à ~ g .  c i p e r o e n s i s " ) .  

Du côté interne, deux informations sont disponibles : 
- Des niveaux bréchiques 1 ivrant des éléments 3 GZobotruncana ont été observés 

par Tataris (1964) .et Lekkas (1979) dans les calcaires d'dge éocène moyen ou supérieur de 
Trip01 i tza. - Le Flysch du Megdhovas scelle des éléments de provenance pindique dans des en- 
sembles où aucun fossile d'dge éocène supérieur n'est connu (p. 218-224). 

En conséquence, la tectogisation pindique est  initiée au cours de 1 'Eocéne supérieur 
dans les régions orientales ; on est  fondé à admettre qu'elle fut un  peu plus précoce (Eo- 
cène moyen) dans 1 es régions occidental es. 

3) L'AGE DE LA D E  EN PLACE DE LA NAPPE PINDIQUE 

Le Flysch recouvert par l e  front de la nappe pindique est partout d'âge oligocène (voir 
p. 236.3 241). Les plus récents niveaux connus (IGRS-IFP, 1966) sont datés de la zone a Gr. 
opXnQ opima ("01 igocène 2" de notre nomenclature) ; i l s  renferment à leur somnet des conglo- 
mérats d'origine pindique disparaissant rapidement vers 1 'W. 

41 L'AGE DE L'ATTENUATIOY DES RELIEFS PINDIQUES 

Du côté interne, Desprairies (1977). signale que la Formation de Pentalofon ne renferme 
plus de matériel d'origine pindique e t  cet auteur (p. 170) est amené 3 conclure que "la ri-  
de pindique étai t  tres aplanie ou submergée" au cours d'une période dite "aquitanienne". 

La datation repose sur la présence de Miogypsina capZanata Schlumb. et de ~épidocycli- 
nes ( i n  Brunn, 1956, p. 182) ; l'espèce citée serait pour Lorenz (1969) sensiblement limi- 
tée à la "Période de transition Stampien-Aquitanien" que cet auteur corrèle (p. 843) avec 
une partie inférieure de la zone à G Z o b i g e r i n i t a  d i s s i m i t i s  au sens de G. Bizon ( i n  IGRS- 
IFP, 1966), c'est-à-dire sensiblement une partie inférieure de ll~'Oligocène 3/Miocène in£ 6- 
rieur 1" de notre nomenclature. 

Du cbté externe, les géologues de IGRS-IFP (1966) notent 1 'absence de conglomérats à 
matériel pindique au cours du 'Burdigalien" ("Miocène inférieur 2" de notre nomenclature). 

Il s'ensuit que les reliefs pindiques ont cessé d'etre la proie d'une' intense érosion 
soit vers la fin de 1 '01 igocene, soit au début du Miocène. 

5 )  L 'AGE DES RENVERSEMINTS 

On peut, par analogie de vergence, considérer que les structures renversées sont assi- 
milables à ce1 les qui affectent les uni tés Ioniennes internes : l e  Mitsikél i e t  le  Xérovou- 
ni (voir fig. 11, p. 56) chevauchent leur Flysch vers 1 'E (Aubouin, 1959 ; IGRS-IFP, 1966) ' 
e t  les calcaires éocènes du Tymphé recouvrent localement le  Flysch pindique (voir IGRS-IFP, 
1966, p. 219). 

Si 1 'on est sûr que les mouvements sont postérieurs a 1 ' "01 igocene 2", 1 'indétermination 
reste grande, dans la mesure où plusieurs phases de déformations plus tardives sont déce- 
lées par les géologues de IGRS-IFP : on peut tenter d'admettre que ces mouvements soient 
ceux de la "phase tectonique majeure" ou "phase du Burdigalien somn.italU (IGRS-IFP, p. 283, 
pl. 9), d'dge fini-"Miocène inférieur 2" de notre nomenclature, bien que ces mouvements 
soient précédés e t  suivis d'autres déformations, jugées relativement mineures par les géo- 
logues de IGRS-IFP. 

6 )  L 'AGE DES SURRECTIONS FINALES 

L'essentiel .des reliefs actuels, apparemiient l ï é  au jeu des failles conjuguées de di- 
rections WSW-ENE e t  NW-SE, serait d'age pliocène supérieur a pleistocène, au moins en Pélo- 
ponnese septentrional (voir p. 197). 



L'intervalle de temps correspondont a la tectogen&se pindique est de 7 MA au 

Si l'on admst que les renversements sont liés ii la phase majeure de ddformation de la 
roue Ionienne (fini-'%liocQna inf (rieur 2"), il s ' est 4caulQ : 

- 5 MA au moins depuis l'atténuation des reliefs pindiques (a la fin de 1'01igo- 1 
cane ou au début du ~iochne)- ; 

ait, pi s'installer I& les r6gions pindiques. - 
cV - 

, ' 8)  UiïE TEEORIE WR L 'HISTOIRE STRUCTUWi& 'DU 'PInDE-OLONOS 
. - 

Des faits ont  et6 itablis ou rappeles precédeinnient, des hypotheses on 
des dates viennent d'étre fixees ; une theorle d'ensemble peut &tre degage 

iv m m m  DIY m' I r n  

ncapacité du matériel pindique à transmettre les pouss6es, s 
rablihe du mode d'acquisition des structures pl issCes et écail lees. 

. ces structures se soient produites au cours d'un glissement de la nappe sous l 'effet de 
rd 

i:$L2 
gravit6 QU que la structuration a i t  et6 acquise "en place", anterieuremnt au charriage 

m!. d'ensemble. 
ùh6k ; 

- Le g l i s s a n t  sous 1 'effet de la gravite peut en princi 
e plis et  d'ecaillages et  1 'intensite croissante de ces structures 
es de la nappe (voir Aubouin., 1961), mais ne rend compte ni de 1 'ab 
uel la nappe s'est avancee (en se structurant dans cette hypothlse) 
linaux et  les ecailles, ni du fai t  que l'arrière de la nappe soit 
eries du Bassin Al bano-Thessal ien (absence de denudation). - Une structuration "en place" ne prete pas prise à ces 

00 l'essentiel des decollements se produit à la base de la serie s 
d'une tectonisation plus precoce des régions occidentales que des r 
peut rendre compte des troncatures des series plissées, au cours de 

Ce processus implique que la masse carbonatee de Gavrovo-Tripol itza progresse vers 
1 ' E ,  provoquant de proche en proche la structuration des series pindiques se decollant de i , 

1 eur soc1 e, lequel absorberait 1 e raccourci ssenzent soit par structuration propre, soit en 
suivant le inouveinent induit en plongeant sous la dCprassion subsidente du Bassin Al bano- , - 
Thessalien. 11 implique Malement, pour rendre caapte 'du faible pl isse~lent de la partie ar-' 
rMre de la nappe, que les contratntes agissant au niveau de la couverture aient cesse de 
se manifester, alors que le mouvanent d'ensemble continuait de se propager (1 e Gavrovo-Tri- 
pol i t ta  affleure dans 1 'Olympe, loin à 1 'arriere du Bassin Albano-Thessalien - vdir *tg. 1 

On peut admettre que les. accidents E-W, h&ri tes de 1 ' histoire sédimentaire du bassin, 
aient, isolé des compartiments qui, pour partie, se sont indépendement structures. 

- Ces ph6ndni8nes se produiralent au cours d'une partie de 1 'Eocene superieur et une gran- 
de ~ a r t i e  de llOligoe&ne ('Oligocikne 1 e t  2" de notre nomenclature]. 1 



2 )  DEVENIR DE LA NAPPE APRES SA MISE EN PUCE 

L'une des plus graves object ions qu i  s o i t  opposable a l a  théor ie  precéctente e s t  qu 'e l -  
l e  ne permet pas, sans 1 'appoint d'une hypothese complémentaire, de j u s t i f i e r  1 'existence 
d'une pente d'ensemble favor isant  1 'établissement d'un systeme de drainage or iente  d '  E en 
W. La nature de ce t t e  ob ject ion es t  ident ique a 1 'une de ce l les  que 1 'on peut présenter a 
l a  théor ie  de 1 'écoulement par g rav i té  : on ne possede nul l e  preuve d'un exhaussement 10- - 

ca l i sé  des régions situées imnédiatement à 1'W du Bassin Albano-Thessalien, n i  l o r s  de l'i- 
n i t i a t i o n  des mouvements, n i  à l eu r  issue. On notera cependant que Jaeger (1980) s ignale 
l a  "molasse oligo-mioc6neu à pres de 1 000 m d ' a l t i t u d e  sur l e  massif du Kosiakas. 

11 f a u t  donc simplement admettre, au moins dans 1 'ensemble de l a  Grèce continentale 
que, s o i t  dès l a  phase de mise en place, s o i t  peu apres, mais sans doute antérieurement à 
l 'aplanissement du r e l i e f  pindique, l a  région s i tuée en t re  l es  deux domaines subsidents 
(Bassin Albano-Thessal i en  à 1 'E, zone Ionienne a 1 'W)  a i t  présenté une pente inc l inée  vers 
1 'W. 

Une f o r t e  inc l ina ison  de ce t te  pente es t  peut-etre susceptible de rendre compte e l l e  
seule de 1 ' inadaptation des cours d'eau aux s t ructures isoc l ina les,  mais peut-etre f a u t - i  1 
admettre que ce t te  inadaptat ion s o i t  consécutive à une période d'érosion a réo la i re  dont on 
a d i t  q u ' e l l e  ava i t  pu durer de 5 a 12 MA. 

Les renversements de Grece continentale, c k e  les  reploiements du Peloponnese, en 
raison de l e u r  r é p a r t i t i o n  aléatoire,  peuvent ê t r e  rapportés a une adaptation passive de 
l a  nappe à une tectonique cassante a f fec tan t  l a  da1 l e  nér i t i que  chevauchée, par 1 'intermé- 
d i a i r e  d'un matelas de Flysch. Les r e l i e f s  l i é s  à ces structures produis i rent  des i n t e r -  
rupt ions de l a  pente, ou des déformations de l a  surface d'érosion assez marquées pour que 
l e  cours des r i v i e r e s  en s o i t  i n f l éch i ,  'vers l a  f i n  du Mioche  i n f é r i eu r .  

Cet é t a t  ancien de l a  chatne es t  vraisemblablement conservé dans l es  régions transver- 
sales déprimées, isolées des régions soulevées où regnent des condit ions montagnardes par 
des accidents transverses de d i rec t ions  WSW-ENE e t  NW-SE, jouant depuis l e  Pliocene (termi- 
nal  ?). 

On reprendra e t  on il lus t re ra  ce b i l a n  dans l e  cadre p lus la rge  de 1 'évo lu t ion paléo- 
géographique e t  s t ruc tu ra le  des ensembles précedemment examinés, qu i  f a i t  1 'ob je t  de l a  
Septieme Part ie.  
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EVOLUT 1 ON PALEOGEOGRAPH IQUE ET STRUCTURALE 
. DANS LE CADRE ALPIN 

(1 
7 Une interprétat ion de 1 'ensemble des phénomènes ayant par t ic ipé a l a  const i tu t ion de 

l ' o b j e t  actuellement observable impose de récapituler les f a i t s  e t  l es  hypotheses precé- 
, demRent presentés dans l e  cadre res t re in t  de l a  plate-forme e t  du bassin étudies. On re- : prendra donc les etapes qui viennent dlCtre analysees dans l a  Par t ie  précédente aussi suc- 

: cinctement que possible mais on tentera de distinguer ce1 l es  qui correspondent aux phases 
1 tectorag8iiiquesY dans un cadre géneral qui  ne peut ét re négligé au moment de 1 ' interpreta- 

f igure  153. 
A 

' CHAPITRE 1 : EVOLUTION PALEOGEOGRAPHIQUE ET STRUCTURALE DE LA REGION 
% .  

t 1. - EVOLUT I O N  ANTEbLIASIQUE 
- C'est prbbabletnent au PaléozoVque supérieur qua i 1 fau t  f a i r e  remonter 1 ' h i s to i re  a1- 

p i  ne des Hel lénides, encore que nul témoin du stade i n i t i a l  ne s o i t  connu dans l e  secteur 
exami n l  i c i .  

C ,  I 

Des tous premiers stades de cette évolution temoignent : 
- les évaporites (permo ?)-triasiques de la zone Ionienne (Bornovas, 1960 ; 
--las "Couches de Tpros", d'âge paléozdque supérieur et triasique p.p., cbsti- . 

u6es de"limestotres, shales, tuffs and vulcanites" qui caractgriseraient la base de la sé- 
ie de Tripalitza, selon Lekkas et Papanikolaou (1,978) ; - les caries pemo-werfgniennes détritiques Maliaques (Ferrière, 1974) et Pélago- 

s (Celet et coll., 1977 ;. Clhent, 1979). 

l u  coùrs du Trias, un important épisode volcanique es t  connu en maintes regions (vo i r  
e t  eoll., 1977). Pour ce qui nous concerne directement, on rappellera les  vulcani tes 

nde-01 anos, de sa bordure occi dentale (Gl afkos , Uni t e  du Megdhovas , Péri s t6 r i )  e t  vers 
ûel les dcs series dlEpidaure, du Vardoussia e t  Maliaques (vo i r  fig. 126 b, p. 386). 

Ce volcanism semble ne pas avoi r  debuté avant l e  Werfénien e t  avoi r  partout cessé au No- , 
r ien, atzris ses manifestations paraissent hétérochrones dans l'ensemble. Il s 'ag i ra i t  do* 
de témoins locaux d'une longue (pres de 20 MA) phase de distension, dont résulte 1 'organi - 
satSon pal éogeographique u l  terieure. 

9 &J 
Les Amnoni tfco-rosso, connus en plusieurs domaines, des 1 'Ani sien, suggèrent que les 

$$$ dépressions saot créées des ce imwnt.  mais on a d i t  (p. 388) les incert i tudes qui demu- 
2si, rent  sur O@ qgi  a pu constituer l e  premier remplissage du bassin pindique. 

bu Carnien, 1 'akistence de t ransi t ions entre les  divers types de facies ( f ig.  99, p. m) tdmigne d'une morphologie relativement simple, qui ne seaible p lus correspondre ii l a  
W ) w i t B  de # t a i l  u'on peut attendre d'une depression nouvellement créee. On a tente 
d i  *nitrer (p. 287-288) q ue les  apports arthaclos devaient e t re  d 'or ig ine occidentale ; les 

: S M e  p2.&qwtimw (Aput6an-m cl Zanthe 21 ; I : Sdz4s- I & m  .(P&ttm- . 
er fsn~tpes dw ~ & Z o ~ t t e )  ; ph : S h i r  &8 ~@Ztades (comiti+de.p.~0W2e- 

ment pw -29 dar F Z y 8 ~ h  de8 ~t~~t tenkaWcs et  pour partne du srbstratwn de ta rMca a.- 
borlaW & WpoZ.Z@a) ; GT : S&&r carbonutde de ~ l . d u o ~ * p o Z i t a a  ; PO : %WC & 
P.indo-ûtovtse ; : SdAeo du Kosiaka4~, de Penddoria, des Mrpandse e t  du Tmqdaona 
(MT & ~ 2 t  fQ. 121) ; MW : StWea '~uthqus, du ~m)ci[oussZa e t  d t ~ 8  'tuo.tr dStcrit ' 

1921 ; PX : SeMe da Pomursgs I - K i o d  ; B : 56& Bdotisnne ; Pr2 : SdAes p&Zago- 
,nimwlr i O : ûphwtitee ; Ce : Crdtw8 supddeur disuordant des sones "intemssw ; d : 
s d d e s  d.lsoozdant9e od~us&qum e t  qwatermQZr~8 ; Sb : F&&a "eohistss bleusM (ka @d&sr 
du PMnhmd 4 1 ' W  du Xos.Cakgs- e s t  s.tgrrritise par UR tiret& horisontat), , 
- L4tl t ~ V i 8  ob~pee (1-2-31- sQmZ$se e m t  iZ&trtz$q su23 Zes f.Lgwyp8 554 d 163. 

I '  % ,  





d é t r i t u s  aura ient  é t é  l i b é r é s  l o r s  d'un bombement précédant l ' ouver tu re  de 1 "cean Méso- 
géeo, ou prov iendra ient  de l ' A f r i q u e  ; c ' e s t  l e  cont inent  qu i  f o u r n i t  a l o r s  des d é t r i t u s  à 
sa marge, t a n t  que l e  domaine océanique o r i e n t a l  n ' e s t  pas soumis ii des compressions. 

Au Norien, correspondrai t  un schéma d 'organ isat ion t r è s  simple : en t re  deux vastes 
plates-formes carbonatées comprenant vers 1 ' W 1 'ensemble Gavrovo-Trip01 i t z a  - Zone Ionien- 
ne - Zone Préapulienne e t  vers 1 'E 1 'ensemble Parnasse - Pélagonien, s 'é tend l e  d i s p o s i t i f  
de 1 a f i g u r e  126 a (p. 386). 

1 JI. - EVOLUTION LIASIQUE 

l Après 1 'épisode d'expansion des domaines de plate-forme ii l a  l i m i t e  Tr ias-Lias (p. 
303, f i g ,  127) e t  l a  rep r i se  de subsidence q u i  a s u i v i ,  l e  f a i t  dominant de c e t t e  pér iode 
e s t  l a  d i f f é r e n c i a t i o n  de l a  zone Ionienne comme bassin indépendant ; e l l e  p a r a i t  aisément 
i n te rp ré tab le  au t ravers  de l ' é tude  de IGRS-IFP (1966). 

Succédant aux Calcaires de Pantokrator (néritiques), les Calcaires de Siniais à Ammo- 
nites du Domérien rendent sensible un premier approfondissement (voir lig. 2, p. 12 ; fig. 
125, p. 382). Par la suite, les sédiments traduisent une importante déformation dont ré- 
sulte l'individualisation de ". . . chapelets de reliefs émergés.. . alignés plus ou moins 
parallèlement aux directions tectoniques actuelles.,. (qui) ... pouvaient être bordés de 
plateau% sousaiarins où se déposait llAmnonitico-rosso, tandis que dans les dépressions ... 
se sédimentaient les Schistes à Posidonies inférieurs" (IGRS-IFP, 1966). C'est-à-dire que 
l'oti peut admettre qu'une distension ait ici été traduite par le glissement et la rotation 
de blocs le long de failles concaves, créant des fonds constitués de dépressions et de re- 
liefs parallèles entre eux. 

C'est  ce qu'on a t r a d u i t  sur  l a  f igure  154, où se t rouve rappelée l a  d i s p o s i t i o n  sup- 
posée des grands ensembles morphologiques au Toarcien ( v o i r  f ig.  127, p. 390) . On a admis 
que de c e t t e  époque, date l a  d i f f g renc ia t i on  du Domaine de Gavrovo, i n s t a l l é  sur quelques 
b locs  marginaux peu enfoncés ( v o i r  f ig.  61, p. 178) ; on a également admis que ce Domaine 
é t a i t  l i m i t é  axialement aux régions où il a f f l e u r e  actuellement, sur l a  seule f o i  d ' i n d i -  
cat ions r e l a t i v e s  aux fac iès  de 1 'Eocène supérieur (p. 175). De même, 1 'ex istence d 'un do- 
maine symétrique de c e l u i  du Gavrovo, a 1 'E  du T r i p o l i t z a  ( " T r i p o l i t z a  in terne" )  e s t  envi- 
sagée, à p a r t i r  d ' i n d i c a t i o n s  t r è s  discrètes,  po r tan t  sur  des périodes p l u s  récentes (p. 
227) ; c e t t e  symétrie n ' e s t  probablement pas en rappor t  avec l e  mode de d i f f é r e n c i a t i o n  du 
Domaine de Gavrovo, mais p l u s  vraisemblablement avec l e  fonctionnement propre de 1 ' a i r e  né- 
r i t i q u e .  

Quoi q u ' i l  en s o i t ,  1 'on peut ten te r  de rapporter  c e t t e  extension au fonctionnement 
de l a  Mésogée (Dercourt e t  Thiébaul t, 1979). C'est-à-di re que 1 'on a u r a i t  i c i  une s o r t e  de 
c réa t ion  symétrique, par  rappor t  au Gavrovo-Trip01 i t z a  de ce que f u t ,  pour l a  marge S de 
l a  Téthys, l e  bassin pindique. Mais on manque i c i  de témoins d'un volcanisme, ce q u i  i n -  
t e r d i t  tou te  recherche d'homologies. Notons que l e  bassin Ion ien e s t  compris par Dercourt 
e t  Thiébaul t  (1979) e t  par  Bi ju-Duval e t  Dercourt (1980) c m e  l a  marge même de 1 'Océan 
M@sogéen. 

Fig, 154. - Organisation paléogdographique au Lias. 
Abrdviations - ION : Zone Ionienne ; GAV : Domaine de Gavrovo ; UM : Unitd du Megdhovas ; 
KOS ; Kosiakas ; MAL : Maliaque ; PEND : Penddoria ; VARD : Vardoussia ; PARN : Parnasse ; 
GER : Gdrandes ; ARC : Table d'Arcadie ; TRAP : Trapdzona ; EPID : Epidawe. 

Les ompes 1-2-3 sont situdes figure 153. 

Fig. 155. - Organisation paldogéographique au Tithonique terminal-Berriasieh, aprds la 
phase de mise en place des ophiolites. 

Mames abrdviations que sur la figure 154 (BEOT : Bdotien) ; FTO 1 : Front teetoregénique' 
(limite ocoidentaZe des régions dbfomdes) ; FC : Front de charriage des ophiolites (sup- 
posd décala par l'accident du Sperkhios, ce qui ddtemine un débordement des ophiolites 
au N du Parnasse). 









V. - EVOLUTION AU CRETACE JUPERIEUR' 
'Il . L ..* . : < a  

l 

. - La plus grande pa r t i e  des rdgioni  p r é c é d a ~ n t  bef-es est sans dnrtc t 8 t  rega@& 
ai! danaine marin. Des f a m t i o n s  discordantes à Rudistefi sont cependant parSqis cI8t&s du ' 
Si!nonten (Clbent,  19791, tho ignant  de l a  pe~sistance de kl ie fs  ; leur  existence es t  ene 

xp re  attes-tee en P4lopondse par les formations arémc6e~"pindiques qui  se developpent jus- 
qua h l a  1 imi te Santonien-Campanien (p. 326). . *  

Le Campanien correspond à une perliode d'hmb$6ni$jsation des faciés : toutes les ré- 
:, - gions , homis l e  Gavrovo-Trip01 i t z a  qui reste nérit ique, sont l e  s,i&ge d'une sMinientat id~i 

calcaire pélagique, y conpris l e  Parnasse, Quelques régions situees au FI du Parnasse 
1. .. (bthrys de 1 ' W ,  Tkbpétra.. .) restent cependant colonisées par les Rudistes ; e l  les faur- 

nissent probablement une grande pa r t i e  du materiel carbonate brBchique qui s'6pand dans 
lais domaines pelagiques. Ce matériel peut cependant provenir en pa r t i e  Bgalement de l a  , 

- plate-forme de Gavrovo-Tripolitza qui connaSt les prémices de sa première c r i se  d'évolu- 
' tion. r 

Les e f fe ts  en sont surtout sensiblee du côte occidental ; l es  brèches carbonatees du 
, "Sén6nion sup6rieurt' de l a  zone Ionienne, verront leur importance culminer au P a l 6 o c ~ ~ e .  ' 

. , On a pU montrer (p. 179) que ces brSches résultaient de mdi f  ications de .la bordure de l a  
plate-forme, siZge de souliivernents localisés e t  d'une migration de l a  barrière vers l ' in -  
t é r i a l .  Oa a a w s  que des mouvements analogues s'étaient produits au bord oriental (p. 
169 ; f ig. 61, p. 178), dont l'une des conséqitencas aurait é t é  l a  mise au jour de 1'UnitB 

,, ' cki Mksdtiaw9 (f ig .  79, p. 226). 
Phr ail1eurti au cours du Maastrichtirn, l e  bassin pindique est envahi a~ialenient, & 

. - :  QaPtir  du t4 (p. 340) dans l e  tronçon cbnsid@r4, p B  der venues ar6nacees. Car sadfoants sa  

a . td!nmigfierit C d une nouvel l e  a c t i v i t e  des zones internes. 
' ,  

- a . Là f igure 157 f a i t  I t a t  de l a  s i tuat ion supposée de l a  region au cou~s  du Maastrich& 
. t i e n  (vo i r  aussi f ig.  131, p. 396) e t  \pendant une par t ie4 du Paléoc6ne. Cette derniére pe- 
t 

. r iode n'est or ig inale qu'en ce qu 'e l le  v o i t  l a  reprise de l a  sedimentation calcaire dans' 
1 - ,  certaines par t ies  prbcédement émergées de l a  plate-fonne de Gavrovo-Tripolitta e t  l e  rem- 

; ' - #  plac&w?nt progressif de l a  siédiaientation calcaire par des pBl i tes (souxaint rouges1 dans .- 
L '  

., . ."'; le$  rllgions situees à 1 'E  du bassin pindique. 

V"J. - LA SIfUATION A L'EOCENE MYEN 





1 .  - EVOLUTI~N. MI COURS DE L' JEOCES SUPERIEUR ' .  - .  

~a e ~ ~ i e c n ~ a t i u n  des '~ lyschs a -p*t -y 
l e  baslrln pindiq~ca ; l a  dlscordanea de l a  Fornation âe k a n l a  t@~igne- que l a  stqctura- : 
Oim & ces d a a f y s  est acquise pour 1 'essèntie1. 

- Ce: Flysch ptndfqtre se depose encore pendant une part ie 48 cette pieriode, dans les r& 
g i ~ n ~  interna$& bassin. - 

Vers l',axtCrieur, l a  subsidence e t  l a  sédimentation &@tr i t ique ont gagne l a  par t ie  in- 
Urna de l a  gîbteyforrae de Gavmw-Trip01 itza. Calledtf se structure psu" lt peu, d'E en W,, 
alors que l a  recanre, au fu r  e t  .ti rriesure de sa propre sthctu-r&tian, 1 'a.)lçrc~m. plndY- 
que (p. 20303-204 ; fig. 79, p. 226). La conjonction de ces phenoiènes indu i t  l e  ddpdt de 
formations de type wildflysch, qu'l constituent a ins i  l e  samet de l a  &ri+ tte Gavroro-Tri- 
pûlftur, an position concordante ou discordante selon les pârt iculari t i is de 1 ' h i s ta im im- 
iiMiatebiant p r g c 9 n t e  de chaque ' 1 Jeu- 

La f i p u n  159 resutne ces considJrations. On a admis que l 'essentiel de l a  structura- 
-tien p i  nâique e ta i t  acquise b l a  f i n  de cette pariode ; l a  trace de l a  discontinuite dia 
Sperkhios a i n d u i t  l a  structuration independante des compartiments ajnsi Isolês. On a tout 
l?eu- da penser que plus au N, 1 'accident du Kastaniotikos a daterinine un considerabla de- , 
bordeinen% vers 1'W des nappes plus internes sur l e  Pinde-Olonos, dont t b i g n e  ii l 'heure 
actuelle, le Pinde septentrional. , 

VfJI, - EVOLUTIONAU COURSOE L'OLIGOC 
, LB part ie wtarne de l a  p l a t e - f o m  de Gav-mvo-Tripol i t za  e t  l a  zone Ionien* sont, , 

gagnées par l a  subsidenccst e t  19 sedimentation détr i t ique ( F l p t h  du Sywçl ina l  blEpi-- , 
Akarnanic) . 

I On est fond4 a admettre que se poursuit l'avancee.de l'allochtone gindique e t  l a  
stwcttîrat ion de l a  par t ie  interne du Gavrovo-Tripolitza, salon l e  prwstc ts  
in;vque. Les produits de l 'erosion resultant de cette structuration nourrirs - du Sync$inal dlEpire-Akarnanie (on a vu que les galets sce1lll.s dans l e -  Flys 

'goc&ne-lw W f g n e n t  de l'h6tiIrbg8neit6 des saurces, , - p. 239) e t  les niolasse , , 
' - Alb-a1~0"f5ws$a1 len. , v - , .- .,,., 
; - LI d i r ~ a n c a  de l a  Fonation dtHtptakhorion trsduit une d6 fomt i o r i  d a  r@i&ns 

, orientales, Ctam laquelle an peut ktater  de chercher l a  surréction de . l ta r r i& re  du doma-ine . 
. pindique, n&&ssaire & l ' ins ta l la t tun ulter ieure d'un systhe de dralwge @rient& d'E en 

W(p.433). 
,& 3 . ~ 

C ' e s t 4 t a j f i ~ d a , c a . Ê ~ ~ ~ o i l a q r ~ . e i r ~ i n e , a p ~ s 1 a ~ & t : & ' u n e u l $ i s i e ~ ~  
' de,matd.rtel conglom(9ratique hChterogane, 11 sédimentation du Flysch du Syncl i na1 d %ph-, 

- ~ ' Akarnmie. On peut tenter d'adiiiiattre que les effets des compressions ont alors at tehrt  C I  L 

l a  ' l imite potentiel l e  de rupturen entre Gavrovo e t  Tripol i tza (p. 198) e t  qu'un n ~ u v e l  - - 
a l  1ockt;ona comprenant l e  Trf p l i t z a  e t  l a  nappe pindique est constitue (ff'g. 160). . .- . . 

c - 
0. - 0Pgmtisati;Con paZgOg6o~raphiq~e e t  s$ruckulaZe au cours de Zttt(lZ.igodne 1-2". - &n 8-A : SyncZiEnat d F E p i ~ e - A ~ g  ; IO19 : -&ns Ioniew : moyenne, 

. . : i n t e m l  ; GA : SdAe ds Gmwvo ; TR : Sdds carrbonatde dh, TApoLitaa ; Ph /r 
P&ZZ&eo ls~tbstmtwn des o ~ p h n a t m  da TApotitaa : Couches de Q m e )  ;- pO : napgw 
~ n & - Q Z o n o e  ; Eeptakhorion : Fomation drlYepkzkko&n (Bussin AZbmzo-TheasaZienl*. 

. NB : On a c o & ~ Z s m e n t  d2tat4, par rappoh  aux aeh&m pr&cddmta, ta Z a r g 4 u ~ d i w .  ." 
- ,  

843.6 d. ~ - 2 5 . i p o Z d t ~ 1 .  hl a mpé8ertt& pm de8 fZè4hes diwontinues t e  jeu p- ,< ' 
. ,f, -,,: - , . crMn da & t u t e  potemtist k & q p h i ~ e  mtqe s W e  de W m v o  e t  s8mp ;ZoniBrnts. ' k. . , ., . ,. . - 

? ' ., ' P -  
A, 2 

p Q b  2Qi - ~ a t t ~ ~ t ~ 6 n  p a ~ & o g d ~ ~ e  e t  ~*w~wcz&@ au q&&y*o $'?et :fi* % Y :  ,-, t 

M.Ioo&tw infeZyYieur J n  e t  du *Mode)ne Z n f d A r  2*. ' . - . . . .. $ ,: 
- .  . 1  

xro$5g&..& ntouv-di9 ai cm4 . cm. 
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I X .  - EVOLUTION AU COURS DE L1"OLIGOCENE 3 - MIOCENE INFERIEUR l", PUIS DU "MIOCENE 
INFERIEUR 2" 

La période "Oligocène 3 - Miocène i n f é r i e u r  1" correspond à une phase d'apparente 
quiescence du côté externe. On ne connatt pas d' importante subsidence en zone Ionienne e t  
l e s  r e l i e f s  pindiques seraient t rès  atténués (p. 435). Du côté interne, l a  discordance de 
l a  Formation de Pentalofon sur les  dépôts précédents e t  1 'abondance des conglomérats d 'o-  
r i g i n e  pélagonienne traduisent cependant de nouveaux mouvements, éventuel lement 1 iés  au 
passage sous l e  Bassin Albano-Thessalien ( toujours fortement subsident : 4 000 m de sédi- 
ments se déposent) des pa r t i es  du (Gavrovo-)Tripol i tza qu i  réapparaî t ront plus t a rd  dans 
1 'Olympe ( v o i r  f i g .  153 e t  163). 

La période d'âge "miocène in fé r ieu r  2" v o i t  1 'appar i t ion d'une nouvel l e  dépression 
subsidente à 1 'aplomb de l a  zone Ionienne moyenne ( f i g .  83, p. 242), probablement 1 i ée  à 
l a  s t ruc tu ra t ion  des ensembles immédiatement orientaux. Du côté interne, l a  Formation de 
Tso t i l  i on  témoigne d'un déplacement vers 1 ' E  de 1 'axe subsident du Bassin A l  bano-Thessa- 
1 ien. 

La f i gu re  161 f a i t  l ' é t a t  des mouvements supposés pendant ces périodes ; on ne sau- 
r a i t  en é t a b l i r  1 'exacte chronologie mais il es t  vraisemblable qu'une surface d'érosion a 
pu s ' é l  aborer, permettant 1 ' i n s t a l l  a t ion  d'un réseau hydrographique inadapté aux s t ructu-  
res. 

X. - EVOLUTION AU MIOCENE INFERIEUR TERMINAL ET AU MIOCENE SUPERIEUR 

La phase majeure de s t ruc tu ra t ion  de l a  zone Ionienne a p rodu i t  ses e f f e t s  en Epire. 
Les d iv is ions moyenne e t  externe o r ien ta le  sont émergées e t  l a  subsidence a f fec te  l a  d i -  
v i s ion  externe occidentale ( v o i r  f i g .  83, p. 242), où l es  dé t r i t i ques  sont discordants. 

La s t ruc tu ra t ion  de l a  zone Ionienne e s t  donc, pour l ' e ssen t i e l ,  achevée en Epire. 
On a admis, sans preuve (p. 435), que les  renversements du Pinde-Olonos e t  de l a  zone Io-  
nienne dataient de ce t te  époque. L'étendue des régions marines du Bassin Albano-Thessa- 
1 ien  es t  considérablement diminuee (Formation dlOndria du " Burdi gal ien" e t  Formation d'Or- 
1 ias, de 1 '"Helvétien") . 

La f i gu re  162 t r a d u i t  ces considérations ; on a accentué l ' a l l o c h t o n i e  des zones ex- 
ternes vers l e  S du d i spos i t i f ,  qu i  es t  probablement à p a r t i r  de ce t t e  époque sous l a  dé- 
pendance du fonctionnement de l a  subduction égéenne (à p a r t i r  de - 13 MA, selon Ange1 i e r ,  
1979). La t roncature généralisée de l a  base de l a  sé r i e  de T r i p o l i t z a  (p. 199-201, p. 204) 
s e r a i t  a t t r i buab le  au passage de l a  sé r ie  Ionienne sous ce t te  série. 

X 1. - EVOLUTION PLIO-QUATERNAIRE 

La région prend son visage actuel, sous l ' e f f e t  du jeu de f a i l l e s  conjuguées, l i m i -  
t a n t  des compartiments bas ayant conservé l e u r  morphologie ancienne e t  des compartiments 
relevés, ob je ts  d'une importante repr ise d 'érosion (p. 432-433). Les mouvements sont par- 
t icu l ièrement  complexes en Péloponnèse septentr ional  où vois ineront des zones de surrec- 
t i o n  e t  des zones de subsidence (Golfe de Corinthe, régions situées à 1 ' W  du Skol i s )  re-  
c u e i l l a n t  des dépats conglomératiques de piedmont. La f i gu re  163 représente schématique- 
ment l ' é t a t  actuel  des deux compartiments l e s  plus septentrionaux, e t  un é t a t  un peu plus 
ancien (pléistocène) du compartiment méridional . 
Fig. 162. - Organisation patéogéographique et structurale au Miocène supérieur. 
Légende - ION : Zone Ionienne (ext. occ. : externe occidentaZe ; ext. or. : externe 
orYientale ; moy. : moyenne ; int. : interne) ; GA : Série & Gavrovo ; TR : Série carbo- 
natée de T'ripoZitza ; Ph' : PhyZZades ; PO : Nappe du finde-OZonos. 

Fig. 163, - Etat sub-actuel et actuel de la région. 
On se reportera à la figure 162 pour Z'identification des ensembles structuraux. 

Le schéma présente des proportions dont Zes rapports avec la réalité sont imprdcis ; iZ 
pemet de situer les rdgions étudiées dans Zeur contexte actuel sans distorsions majeu- 
res. Le bloc méridional est représenté dans un état relativement ancien ( p  Zéistocène), 
aZors que fonctionnaient encore diverses dépressions subsidentes. 





CHAPITRE I I : LES FRANDES ETAPES DE L'EVOLUT ION DE LA REG ION DANS LE CADRE 
DE L OROGENE A L P I N  

1. - LE STADE DE MARGE CONTINENTALE PASSIVE 

On admet généralement, depuis Dercourt (1970), que l e s  zones h e l l  énidiques 1 es p l  us 
externes correspondent à une paléomarge continentale. L'accord n ' e s t  cependant nul 1 ement 
r é a l i s é  sur ce qu i  d o i t  ê t r e  a t t r i b u é  au rebord p a s s i f  du cont inent ,  selon 1 ' a l t e r n a t i v e  
proposée par  Dercourt (1972, p. 721). 

La question a é t é  clairement posée par Aubouin e t  c o l l .  (1979). Ces auteurs considè- 
r e n t  a l  ternativement que l e  Pinde-Olonos s o i t  : 

- un s i 1  l o n  de l a  marge cont inenta le  ( l a  zone Pélagonienne e s t  a lo rs  l e  rebord 
du cont inent  Apul ien)  ; 

- une mer marginale ( l a  zone Pélagonienne é tan t  un fragment détaché du cont inent ) .  

On a vu que l e s  arguments d i r e c t s  manquaient pour répondre à ce t te  question, encore 
que l a  nature des roches érupt ives connues s o i t  p l u t ô t  suscept ib le d'appuyer 1 ' op t ion  d 'un 
bassin créé par d is tens ion au se in  de l a  croûte cont inentale,  n 'ayant  pas connu de phase 
d '  "ouvertu,re" . 

Cependant, 1 'ex istence de "schistes bleus" d'âge éocène (Godfriaux e t  Derycke, 1978) 
aux alentours de l a  fenêt re  de 1 'Olympe, en t re  l a  s é r i e  de Gavrovo-Trip01 i t z a  e t  1 ' é d i f i c e  
Pélagonien ( v o i r  f i g .  153) peut s igna le r  un épisode de subduction, éventuellement l i é  au 
plongement d '  une croûte de type océanique, qu i  s e r a i t  ce1 l e  du P i  nde-O1 onos. L'hypothèse 
ne peut ê t r e  re je tée  déf in i t i vement ,  mais il ne p a r a î t  pas c e r t a i n  que l e s  faciès "schis-  
tes  bleus' so ient  de s t r i c t s  ind icateurs  de subduction e t  il e s t  poss ib le  qu'une croûte  
" intermédiai re"  puisse f a i r e  1 ' o b j e t  d '  une subduction. 

On ne saurait discuter le détail de ces points, qui peuvent cependant faire l'objet 
de remarques. 

Deux horizons de "schistes bleus" sont discernables dans les zones externes. L'un, 
affleurant autour de la fenêtre de l'Olympe (fig. 153) est compris entre le Gavrovo-Tripo- 
litza et les nappes pélagoniennes ; la série métamorphique n'est pas sans évoquer l'Unité 
du Megdhovas (Godfriaux et Pichon, 1980). L'autre, affleurant dans les fenêtres pélopon- 
nésiennes, est compris entre les "Plattenkalke" Ioniens et le Gavrovo-Tripolitza ; il se- 
rait assimilable au "Metaf lysch Ionien" (Lekkas, 1980). Dans les deux cas, l'horizon mé- 
tamorphique est superposé à des sédiments non métamorphiques et les parties de socle im- 
pliquées sont nulles ou très réduites ("Couches de Tyros" en Péloponnèse), si bien que 
l'on n'ose pas tenter d'imaginer les cheminements qui auraient pu conduire au dispositif 
actuel dans l'hypothèse où les "schistes bleus" seraient marqueurs de subduction. On note- 
ra en revanche que dans chaque cas, l'horizon métamorphique a dû passer sous un puissant 
empilement de nappes, sous l'édifice Pélagonien en Grèce continentale, sous les unités re- 
doublées de Gavrovo-Tripolitza (et nappe pindique) en Péloponnèse ; on peut aisément chif - 
frer ces empilements à une dizaine de km de puissance, correspondant à l'estimation pré- 
sentee par Boillot (1979, p. 116). 

Par ailleurs, la subduction de croûte continentale ne paraît pas impossible à Molnar 
et Gray (1979). 

En 1 'absence de c e r t i t u d e  sur  ces points,  on se t i end ra  à 1 'hypothèse l a  mieux accor- 
dée a l a  nature des roches érupt ives  connues e t  on admettra que l e  bassin pindique s o i t  
de nature in t racon t inen ta le  e t  que l a  zone Pélagonienne s o i t  l e  rebord o r i e n t a l  de l a  mar- 
ge cont inenta le  passive du cont inent  Apul i en. 

I l  n'en demeure pas moins que 1 'ex istence d'un bassin t r è s  ti3t d i f f é renc ié ,  t e l  que 
l e  bassin pindique, dans un t e l  ensemble ne p a r a f t  s 'accorder avec aucun des modèles ac- 
t u e l s  de marge a t lant ique.  Les seuls bassins profonds ( e t  anciens ? )  y sont  en e f f e t  con- 
s idérés corne comportant un substratum de nature océanique, compris en t re  l e  cont inent  
e t  des po r t i ons  iso lées de ce cont inent  ( v o i r  Sheridan, 1974, f i g .  3, p. 395). E t  1 'on a 
d i t  que l e  modèle de l a  plate-forme bahamienne ne pouva i t  ê t r e  comparé à 1 'ensemble de l a  



marge considérée i c i ,  dans l a  mesure où l e s  dépressions q u i  pénètrent  l a  p late- forme ba- 
hamienne sont des t r a i t s  t a r d i f s .  

.Il r e s t e  que 1 'on peut  t e n t e r  d'admettre, avec Cadet (1976), Blanchet (1977) e t  Char- 
v e t  (1978), qu'une cour te  phase de subduction t r i a s i q u e  vers 1'W a i t  i n d u i t  l a  f rac tu ra -  
t i o n  du cra ton e t  l a  d i f f é r e n c i a t i o n  pindique, comme l a  montée des roches calco-alcal ines,  
ce qu i  impl ique sans doute pas nécessairement que ce bassin a i t  par  l a  s u i t e  évolué vers 
un type "marginal", au sens de bassin à croûte sinnique. 

On adopte donc un schéma o r i g i n e l  simple, q u i  sera peu mod i f i é  au cours de 1 ' évo lu t i on  
"a t l an t i que"  de c e t t e  marge, pendant l a q u e l l e  sera s u i v i  l e  rythme imposé par  l e  cont inent  
q u ' e l l e  borde, même s i  ce cont inent  se t rouve à son tou r  tronçonné pa r  l ' o u v e r t u r e  de l a  
Mésogée, selon l e s  conceptions de Biju-Duval e t  c o l l .  (1977) e t  de Bi ju-Duval e t  Dercourt 
(1980). On peut en e f f e t  t o u t  aussi b i e n  associer 1 ' a r r i v é e  des d é t r i t i q u e s  carniens dans 
l e  bassin pindique, l a  su r rec t i on  général isée des fonds de l a  l i m i t e  Tr ias-Lias,  l a  d i f f é -  
r e n c i a t i o n  de l a  zone Ionienne au L ias  à des ef fets de c e t t e  ouverture qu 'à  1 ' h i s t o i r e  mê- 
me d'un unique cont inent ,  ces phénomènes apparaissant b ien  d ' o r i g i n e  occidentale,  par  rap- 
p o r t  au bassin pindique, pa r  exemple. 

Par l a  su i te ,  e t  à p a r t i r  du Jurassique termina l ,  l a  marge subsistera encore long- 
temps, mais son évo lu t i on  sera guidée pa r  des phénomènes d ' o r i g i n e  o r ien ta le ,  c ' es t -à -d i re  
que l e  cô té  "océanique" deviendra prépondérant e t  q u ' i l  ne s ' a g i t  p lus  que de l a  destruc- 
t i o n  progressive de 1 a marge, dans un contexte fondamentalement modi f ié,  q u i  e s t  ce1 u i  de 
sa s t ruc tu ra t i on ,  avant son i n t é g r a t i o n  à 1 'orogène. 

C'est peut-être dans cette optique qu'il faut tenter d'interpréter le fait que cer- 
taines plates-formes ne semblent pas se conformer à la "loi de subsidence" des marges, qui 
serait celle des domaines océaniques, cependant atténuée (Le Pichon, 1980, p. 140). D'Ar- 
genio et coll. (1980, p. 339) admettent que cette loi soit suivie dans l'ensemble mais no- 
tent l'exception de l'Apulie du S, à laquelle s'ajoute celle des domaines du Taurus (Gut- 
nic et coll., 1979, p. 17) et celle de la plate-forme de Gavrovo-Tripolitza, où l'accrois- 
sement des taux d'accumulation des carbonates au cours du Crétacé (p. 176) est très net. 
L'existence d'exceptions ne permet pas de rechercher d'explication liée à l'élévation gé- 
nérale du niveau des mers au cours du Crétacé supérieur (650 m, selon Hancok et Kauffman, 
1979). On peut cependant tenter de rapprocher ces cas de celui de la plate-forme bahamien- 
ne, qui s'est enfoncée plus que l'océan n'est profond (p. 188) ; on ne peut cependant pas 
savoir si son évolution est typique d'une plate-forme de marge stable ou si elle a pu être 
in£ luencée par 1 ' orogène caraïbe. 

II. - LES STADES DE STRUCTURATION DE LA MARGE 

On d is t inguera  3 étapes p r i n c i p a l  es. 

A )  L 'ETAPE PALEOTECTONIQUE 

Il p a r a i t  vraisemblable que deux phases do iven t  ê t r e  i c i  d is t inguées.  I 
1 )  LA PHASE FINI-JURASSIQUE - EOCRETACE BASAL 

Son importance a é t é  soul ignée p a r  Dercourt e t  c o l l .  (1977). On l u i  a t t r i b u e  généra- 
lement l a  mise en p lace tectonique des o p h i o l i t e s  sur  l e  bord pélagonien de l a  marge. P i -  
chon (1979) a mis en évidence l a  discordance de dépôts d'âge ju rass ique termina l -ber r ia  
s ien  sur  des o p h i o l i t e s  e t  des marbres pélagoniens. 

Ses e f f e t s  i n d i r e c t s  sont  enreg is t rés  par l e s  sédiments d é t r i t i q u e s  concordants des 
domaines pélagiques p lus  externes (Béotien, Pinde-Olonos) . 

2) LA PHASE DU CRETACE INFERIEUR I 
Son importance n ' e s t  pas reconnue pa r  tous. E l  l e  semble cependant marquée encore dans 

l e s  régions pé l  agoniennes p a r  une deuxième discordance, localement superposée à 1 a précé- 
dente (Pichon, 1979). C 'es t  1 'âge de l a  première t e c t o n i s a t i o n  des sé r ies  dlEpidaure e t  

L - 



on lequel les  uphiol i tes de provenance-ul tra-pélagonienn 
ne Pélagonienne e t  l a  débordent au niveau du bassin Mal iaque a 

e * eocrétacée puis  ~ o n t ~ r e t r o c h a r r i e e s  vers 1 ' E  avec les 
de l a  phase du Crétace inférieur. '  

i t donc du r t s u l  t a t  de phén&nes '1 ies a l a  subduction vers 1 'E d'un O&& 
sous l a  marge européenne, puis du début d'une phase de col1 i s i on  continen- 
ail s 'a f f rontent  directement les marges. Mais cette phase est  éphémere com- 

on des contraintes permettant l a  transgression (albienne ? '  -) 
ne cessation des causes premieres des contraintes ou de I ' i n i -  
quelque bassin marginal ; j e  ne -saurais en juger mais il appa- 

B)  L ~ E T A P ~  ~ C T O I I ~ U E - T A R D ~ O N I Q U E  . . , ? .  < s F s  

Il s 'ag i t  des mouvements qui entrafneront l a  d ispar i t ion  complète de l a  marge. Bien 
n t  pas clairement différentes, on peut encore tenter de 
par 1 ' i nstal  l a t i on  du domaine subsident A l  bano-The~sal~ten, 

etnent par ses e f fe ts  indirects. Les ~ i )schs se dçW+l.@p~@nt 
nes par t ies au moins du domaine pélagonieyi (bignot k t  . 

atteignent l e  bassin pindique, puis envahissent progressivement toutes l e s  
a 1 'E du Gavrovo-Trip01 itza. Ce sont probablement les  e f fe ts  u l  t e r i ~ r s  
qts qui induisent 1 'arl.et progressif  de l a  sedimntat ian des Flyschs* 4'E 
h en sesa wi empilement de nappes qui restera stable par l a  suite,'scel- 

A am-Thessal i en  dès 1 ' Eocène supérieur. 
4 .  

2!#@f El l e  correspond L l a  tectogenke progressive des divers domines externes, à parti>: - .+a: du Pinde-Olonos e t  v o i t  la creation de depressions subsidentes, a p p a r ~ n t  migrantes. 1 . r-55: 
% 1 'avant des rdgions ddforrnées ( f ig .  83, p. 242). .:,,~& 

,jTgq la c ~ p u H  ent re  ces deux phares s e r a i t  d9nc narqu6e par 1 ' i q s t a l  l a t i o n  d i  d o u i n é  
. L L  &ident Albarn-Thessal ien, pennanefit "de 1 'Eoelne ruperieur a u - M e n e ,  cwplée L d l  'pri- 
4:: - v  gr ne .Mc 1 ' individual i sa t i on  prov iso im I 1 'Eoche sup4iriwr du bassin molasslque du Var- 
!.*", ( k r d e r ,  1967). Il pour ra i t  s 'ag i r  d',un simple e f f e t  de depmssion l i t t tosphtr lgue en 
CdbL" 
,? ,y? -- $4 ~ ~ u ~ d c 1 ' Y i f i c e d e n a p p e r q u i ~ n a i t & s e c c n s t i t u r r . O n p w t ~ a l c a e n t t e n t e r d a  ' 

- , , T--, l i e r  l ' o r i g ine  de l a  dsprarrion & , l a  nakire du stbstratum pinâiqw, qui $e trouve a lors 
;. ?~-3" 3 4 -  i Pjqué y>- d$ns . lés  .cbnrrressions ; tine craQti! oc une craûte " Intermédiaire" , au 

- ,  y!*sJ-,p,$ -;; 5 & - , * 

r - ' ' :. 
, .* 4-'. - 'i < - -  
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fmrt uii mJpft 4 ~ 4  1~ p h i ~ m i l d  lib (i Ir wllti iw e t  Ia 
n -xubsidr,Jlct. M i s  ? ra pamqt Q m,t Iltwit &- 

t ~ ~ n i e ,  us~ota41tw o lus de M MA, iwjw a nckrc 
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rt C.IIWC~ .pM r ~ ~ t ~ r  c t ~ ~  IJ;i-n d~ s i~s-chat~ ia* .  -L& t h b r i e  est  f o r t  inciin- 
ak ';-1- Igibslqfms die 1'lGRS-IFP (1,966, p. 287) l ' on t  Bvoqu(fa prypos de Ia ZQM. Lonicnne,, 

E t g  m s e n t i e  corne une n4çessitls par Au'bwin (1972, p. 4Q8j e t  une tl- 
<. rb61ttBsr par ~ ~ G O U F ~  e t  col 6). E l la  pemet d r  faire faee 8 l a  
). 

d 1 'sbiaenca de socle dans un Be nappes ployd en un synclinal sf - 
h vrow-i r ipol i tzu,   lui^ n t  cherf ie (en 

W s'mit #@wlagtpd, sans 6afmn8tlons 
. e t%~a i l t ewbec~ lu i - c i ,undminsderu  

tes ensaables allochtones ne se seraient donc avanc&s que rel'ativciaent par rapport 8 " 1 I"auantqays, d ' a  proviendrait le nouvmnt  ; les superpositions seraient l . ~  9!ul2at du 
: g l i ss~se i t t  des uni* inf6rieures sous les unites supérieum. Le raccarreissesaent des cou- 

d w osin & chaque nappe, cosaie i~arqul! par leur superpogition, implique,un 
t dquivalent $es socles, qui peut B t w  une fu i te de ceux-ci vers 1'-arriere . 

de l a  chatm (Pig, 164). Ainsi, l e  socle de 1 'ancienne marge passerait sous 1 'e iap i l~~ ien t  ' 
?6i%ganien en se pelant progressivement de sa couverture. L'image serai t  ce l le  d%n M@js  c 

naulant .s'enfonçant sous l t \édif4ce Pelagonien, en induisant l a  subsidence de l a  d4prérsion ., 
A3Ww-'h$sfal f anm. 

Fe. 164. - Organisation schSmatique e t  &tapes de s t r ~ c t u r a t i o n  de t a  mapge. 
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. . 
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Ih a l  



Du côté externe, l a  r e l a t i o n  de l a  zone déformée avec les  dépressions subs'identes 
successives n 'es t  pas sans évoquer l es  modèles de "prisme d 'accrét ion tectonique" ( v o i r  
Seely e t  col l . ,  1974), à ce t t e  d i f férence près qu'on ne peut pas admettre un plongement 
de l a  l i thosphère chevauchée. On pou r ra i t  envisager un e f f e t  de "fléchissement" de l a  croû- 
t e  à proximité des régions où se produisent l es  affrontements. 

C) L 'ETAPE NEOTECTONIQUE 

La discordance des sér ies  débr i t iques de l a  zone Ionienne externe occidentale en Epi- 
r e  es t  d'âge fini-miocène i n f é r i e u r  (zone à GZobigemnoides tr i loba - v o i r  f i g .  80, p. 232), 
ce qu i  peut & t re  c h i f f r é  à environ - 17 MA. Il semble que, pour 1 'essent ie l ,  l es  régions 
épirotes demeurent par l a  s u i t e  stables, bien que des mouvements plus récents so ient  iden- 
t i f i é s  : l e  forage de F i l  i a t ès  a révé lé  1 'existence de marnes helvétiennes surmontées d'é- 
vaporites t r ias iques à 3 800 m de profondeur (IGRS-IFP, 1966, p. 283), des chevauchements 
e t  des discordances sont également signalés ; l e u r  e f f e t  p r inc ipa l  s e r a i t  d'accuser loca- 
lement l es phénomhes tectoniques précédents. 

11 n'en est  pas de même au niveau de 1 'Arc Egéen où, depuis - 13 MA (Ange1 i e r  e t  Le 
Pichon, 1980), l e  fonctionnement d'une zone de subduction, dont 1 a terminaison nord-occi- 
dentale se s i t u e r a i t  au large de 1 I l l e  de Céphalonie, a accru l a  f lèche apparente des 
charriages (Ange1 i e r ,  1979, p. 378). 

Ainsi  pour ra i t  s 'exp l iquer  les  phénom5nes de "subs t i tu t ion  d 'a l l och ton ie "  qu i  ont pu 
ê t r e  soupçonnés par comparaison des s t ructures de Grèce cont inentale e t  du Péloponnèse 
(p. 197) ; 1 'a l lochton ie  croissante de l a  zone de Gavrovo-Tripol i tza vers l a  Crète se ra i t  
l a  resul tante  essent ie l le  de ce dern ier  mouvement. Ce qu i  implique que l es  s t ructures ac- 
t ue l  lement observables soient essent ie l  lement hétérochrones , à 1 ' échel l e  des Dinarides 
s.1. e t  en p a r t i c u l i e r  entre l a  Grèce cont inentale e t  l a  Crète. 





- La Téthys est-elle l'unique océan disparu du monde Méditerranéen, ou doit-on 
prendre en compte une "Mésogée" plus méridionale, ouverte presque aussi anciennement que 
la Téthys (si l'on réfute l'idée d'une Paléotéthys vardarienne) entre Apulie et Afrique. 
Ce qui revient à poser les questions relatives à la nature des fonds méditerranéens, à la 
signification du Bassin Pamphylien (Dumont et coll., 1972 ; Ricou et coll., 1974 ; Monod 
et coll., 1974) ou des ophiolites de Chypre (Biju-Duval, Lapierre et Letouzey, 1976-1977 ; 
Brunn et coll., I977), à la cinématique de l'Apulie. Biju-Duval et coll. (1976-1977), 
Biju-Duval et Dercourt (1980), Letouzey et Trémolières (1980) d'une part, Horvarth et 
Channel1 ( 1  977), Argyriadis et coll. (1 980), D'Argenio et coll. (1 980) d'autre part, ont 
présenté des arguments de sens opposé qui ne permettent pas de choisir actuellement entre 
une Apulie indépendante et un "promontoire adriatique". On ne peut donc que mal juger de 
1' in£ luence relative de l'histoire de ce(ces) domaine (s) océanique(s) sur 1' évolution de 
la région étudiée. 

Pour ce qui est des domaines océaniques plus lointains, dont l'influence parait con- 
sidérable, c'est à l'Atlantique qu'il faut se référer. 

Depuis l'établissement d'une chronologie de l'ouverture de l'Atlantique, fondée sur 
l'analyse des anomalies magnétiques (Pittman et Talwani, 1972), on peut reconstituer les 
déplacements relatifs de l'Afrique par rapport à. l'Europe, qui peuvent être ramenés à un 
déplacement vers 1'E de l'Afrique au cours du ~ésozoï~ue puis à un court déplacement en 
sens inverse, enfin à un déplacement vers le N (voir Biju-Duval et coll., 1976-1977 ; 
D'Argenio et coll., 1980). Ce sont ces mouvements, induits par le fonctionnement océani- 
que, qui guideront l'évolution finale du système, étant bien entendu que l'existence ou 
l'absence (et l'âge) d'une "Mésogée" n'est pas sans influence sur les transferts de con- 
traintes qui peuvent s'être produits. 

Enfin, il n'est pas jusqu'à des problèmes paléontologiques qui ne soient liés à l'ou- 
verture de cet océan. Des Rhapydionininés, pourtant strictement limités à des milieux de 
plate-forme internes ne sont pas sans montrer quelques similitudes (voir Fleury, 1977- 
1979 a) de part et d'autre de l'Atlantique au Crétacé terminal alors que les domaines con- 
tinentaux sont bien isolés et que les faunes de Foraminifères benthoniques sont dans l'en- 
semble (Douglas et coll., 1973 ; Dilley, 1973 ; Enay, 1980) bien différentes. 

En tout état de cause, et pour revenir à des questions plus directement liées à 1'é-  
volution des régions étudiées, c'est bien 1 'Apul ie -microplaque indépendante ou promontoi- 
re africain- qui pose le problème le plus immédiat. On 1 'abordera dans 1 'Annexe C, à par- 
tir de données bibliographiques. 
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