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AVANT PROPOS 

Louque j'd W e p &  ce $uzvad, Le Ptloponnède n ' é M  , p h  "tema i n c o g d "  ap/r2d les  
tavaux de A. P u p a o n ,  d!. 8tumenthd e t  J .  9etcowLt. C ' u t  ce & k m  qui me wn$ia &a tâche 
d i d 6 i U  d'q t é U e k  une monogmpfue t é g i o d e .  Hewteusmnient c m e  ev t t t cpde  dlUZbChivLt .ta& 
de bukte dm.4 Le cache d'une équipe me peunettant de bénddicia de L'expétiwce ac&ée pa4 
mes pnédécudew. 

C e  équipe d ' q a ë g e d  a l o u  aLLtaw du Pm&udew J .  AuboLLUi qui, ghace a de4 dons d'ob- 
behvakwi et da z.emtvquabîe apZiAude à la eaynth&e, av& du a é w r  un modèee wh&ent de L'évo- 
U o n  géodynamique du HctXénidu. La v d e w r  et la $écon&é de d e s  m v a u x  o n t  U é  técensnent 
cowronnées l~cvr don Ucction ii l ' A c a d W  de4 Sciences. Je Pux exphUne mon w p e c t  et ma gtlande 
keconnuhdance powr t 'honneu q u ' a  me j a d  en paiLticipant au jwy c-é d 1 u m n h e / r  mon .frtavuLl 

C'est d1aL&uhs cet enKn& pnodesdewl q u i  cihigea, avec Le p n o ~ u d e w ~  R. E&?nchet, me4 
p u m i e u  tavaux ciam Lrd Alpes méhidiondu. Ce4  &$~iCLLeted 4'avé/~eh& ~ L O M  p h  40- 
que l '  enthouLume et les  espémces  du jeune plrod U q f e  que j '  EI~zLA. R. 8îmchc.Z me gartda pow- 
tunt &&te da con@.nce et d d  dm.4 cette péhi0de did$i&îe me a d o n n e  couhage. C '  ut ghace à 
au bienv-ce WewLeuse  et à da g m d e  patience d' utbeignant que j 'a i  pu tamineh h w ~ w e -  
ment me4 études u v ~ & ~ ~ m e 4  et pose&, avec L'accohd des  pwde4dewu J .  AubarUn et J .  DehcowLt 
mz candi- ii un pobRe d 1 a s d i A ~  à 2' U n i v ~ L Z é  de Lieee. Je 1k.i &ebde ici l e  tZm04ignage 
de ~ K Z  a& pmdonde g-de. 

M a  ~ J W J L L ~ Y L ~ ~  années dan6 Le eabom-tohe du r~rode6dew J .  DmcowLt d U e  &uwU, W I  U- 
hon de la buta&té de mon UzexpeLience et dema wncep.tion de L'as~iA&ma;t, qu&que p nmuve- 
mmtéeb. 14ai4 p u  d p u  l 'âge,  et ptobubbent & dqedde qu ' i l  apphte,  la pasdion wmnwle 
pou ce m w e t  et pw & gto&gie de4 Hel.Unide6 m'ont  q p w c h i ?  de cc&i  qrU UR devvtu, j'ooe 
Le condesde/r, mon U e .  Sa g m d e  c&Ww, &on eixpéhiwcc o n t  au con6ohteh me6 concûuionb ou . . 
me4 uUui2hltb. d e 6  t é t i c m c u  m'ont obLigé à doi*men. Le m & u .  de mo~-même. C ' u f  pouhquai cet  
ouviuxge Li d o i t  beaucoup, bWLtO&t la p a t i e  consachée aux P h q W e s  où il d u 2  me g m d u  de & 
t e n t a % n  d'une v d h n  &op m e .  

Pou ce chemin pmcowu~ eu&&, un mmci at peu de choae, j ' y  adjob& l 'abdomce de 
mon mLtii? kespeotuue. 

D è i  l e  débd de ma vie  ,mo~e4dhnneL& à U e ,  j ' a i  eu &x chance de béné&+a de l ' a ide  
EX de & b i m v m e  attention du ,~06e44ew~ P. C & e t .  iU1abaoCiant d JOn mecgn& de ta- 
&, d d&t me ~~ p ~ o 6 i . Z ~ ~  & da g h a n d e  expéhience et mlhUzcuRqua l'hpohtancc et l a  r 9 ~ E b . i -  
nence de l'obbehvation m é t i c u l w e  des d w r  lu & ~ é & z t i o n ~  hativeb. Se4  encowuzgmntents, 
aa condiunce et 4a i o i  hé6havLenble en no& méthode4 de .t)ravaiî m'ont bouved danné & w q e  d~ 
p w é v G m .  Je k h i  exphone ici ma g m d e  teconvuzhaancc. 

Le pm6u~ewr  J.F. Rao& a du g&e à aa g U e s a e  et da pukence a t t énua  & &oc @O- 
voqué pm Le d é p m  du pwdesaeun J .  Detcowu a 4' U n i V ~ L t é  de P a .  Je t e  tmacie d'appohteh 
sa connaiddance du t w r . a h  à .ta W u e  de ce nianus& e t  d 'avoh AU ,m&nne/r et $avoai.&/L 
t1enCtt?pmhe & p X q e  des &ances de noae eabolratohe que xepéJente l a  con4ection & cet te  
tkèbc. 

Je a d  aXE.4 heconnac64artlt e n v m  les p e h s o W E d  qui me iont l'honneutc de biégen Zgde- 
m&t au a& de ce jwy. M.  l e  pko6e4dewc D. 8~nnouU-i a a2è6 aimablement tépondu d mon hv&- 
fion. Ce dpEc&u%s&, & kepes d e  & pdéogtogaapkie modmne v o u d  b i e n  excudea, je l 'espe- 
t e ,  les  inpm6eotiovu de ce t  e4du.i - h40vuieun 8. û i ju  Duval, D h c t e w  du denvice Rechche de 
l'1.F.P. a bien vou& apponten ['UV& d'un &pCoiaen4te du domaine m é d i ; t ~ é e n  &€ t ' o -  
pinion du c n C W  avec J .  Dehcouht e t  X. Le Pichon d'un modUe qui e s t  dand conteste, l ' u n  ded 
a p p m  m a j w  tu peud 4écentb d la géohgie d u  chonna atpines mécLLttyuznéevvle6. 

Ce .CzavU wtnne je L'ai inàiqué peud haLLt, d'e4.t toujawu edaectué dand une éq~+~ ( L A  2 7 5  
ou €RA 7 6 4 )  au hain de &que& ;'ai pu 6énéd.icieh de d i ~ c ~ u a h l t b  JmULCtUeU6e4 avec M .  Bonne? à 
P d ,  H. C h a m t q ,  J .  C h a m e t ,  P.  D~bmbarct, J .  F&ehe, H. U o t ,  J .  Te- et J . J .  V m e z  
à W e .  Je Xe/rai une p & X e  p&ce à pmt à q W  memb/Les de cette équipe 764 : J .  3. Fleuhq 
d o n t  j 'a i  a p p d  a conn&e & mé.titicueo&Lté b c i e n t i  EX la d e  bonhode &OU de ~ M ~ J ~ o M  
c o r n e 4  david t e  mgnidique déco& de la Montagne de ; J .  L.  Mandy avec &equ& j 'a i  eu de 



fiotnbteuses dincuhiori6 'jthan6cu~entes" et acé/rées d 1' aide d '  cvrgwnertt4 queQuejoi4 contondants ; 
P .  De Wevet dont j'apphécie. au&e L u  q u a l i t é d  hciemX~iqueb. kk j.rmnckise, îa mn& &cde  
st la c o n v i v ~ é  "d' icki" ; en5h 8. Clément t e  vieux compagnon, t ' m i  d' kiek (deb 5oUes che- 
vauchées i)uh L u  m&ed M e n n a ,  de Ca découvate de & Gkèce, d e s  j o i u  et d e s  décepZions 
des mi6d~on.4 pa~héedl d 'a .uj0~~d' iu . i  ct. j ' e s p h  t e  mé-, de demain. 

Je WOU* n i a u z t m  rreme/rLeh tu nombneuses p ~ o ~ ~  bdemX6iQue.6 qui o n t  bien 
LIOULU me wnbacrreh un p u  ou beaucoup de tm tempb : ~tbne L. ZaniviuXL, M a c  D. Dewuez,  
iw. 1. P .  Ba6~0u&t,  A. B q n i u ,  A. Elondeau, G. CO-, E. Fomcade, G. Gurrtahd, N .  Who66,  
L. Y o a X n g e h ,  i f .  Kozw, F .  L e t h k ~ b  et M .  M o W e .  

LOU de La /réa.bcLtion de ce m e i n a h  j 'ai  6énélicié et je eU en hLU6 &tiLèb aconnai66Qnt, 
de l 'aide et d u  chctcques t o u j o ~  b & n v W e s  de k e  P. Couin,  .tebpa~(Lb&e énctgiQue et 
~ ( a t c g a b î e  & davice  de6 pubficationb de kk Société gtologique du NOJUL Je mmci.e dlcUeeeuhA 
~~venient  c&te Société d'avodt accepté ce m u u ~ 6 a i . t  dan6 ha béhie de Pubficatiorts numérlatées. 

La dactylogqkce a été asbuhée. avec competencc, beaucoup de gentieeesde et de WU p t  
Ume E .  Hascton, p e t i t e  j m e  dche d'un wwiagc et d'une expéhience dvmpluçabLe6  da^^ nofie 
Zabo/ratoute. 

U. J .  C q x n L ~ m  a x é U é ,  avec et c é l W é ,  toub tes havaux pho&gqh.ques avec 
.son jlegme ha,bLû.at e t  cette. pctLte & e u  &nique de l'a/Ltibte qu'mnudent nob .trLavau.x $tac& 
d couph de twLteaux. 

)Mme M .  Becquet a ad~wné la itéaLdation d'une g&e pcv&ie d e s  d e 6 b . b ~  avec beaucoup de 
50ir1 ,  et un dévouement toujoum ~OWL&UL€. hfme W h n  a x é U é  t e  fichage et l e  f%age 066bet 
avec sa gerctieeuhe habbhzUe, une g m d e  méticcteo.6Lté et hon -le génh.6Lté davld Le tu- 
v d .  Je ne r5aua.i~ oubf im ici &A LiXho.bmeUew~b, MN. C .  Cohnie 4R P .  Dom qui boud&i.hent 
oeauwup louque ma coUZgw et moi-même avionb de v é m L e s  atingales de Lames minces. 

Je temacie IMM. t e s  D h e c t w  ct IM. tu membkes de îa Canaudhion du C.N.R.S. q u i  ont p e t -  
, n c ~  Le jinuncement de me6  mLbiori6. 

Je v o u ~  iucddi  ;,saece/r Le PEbponnebe, .5es v d X q e s ,  d u  habctants, 5 . u  mantagm dont t e  
$ouveni/r me mte t ra  toujo~yld au coeuh. 

Je v& pouvodt en6i.n poheh un &&tant mon $vuieau, 4R ireglurden ce conglomW d ' i d é u  6 ' ; -  
Z o ~ g n a  de moi et 4ub.i.t déjd t'ubac du t w  et d e s  &es. End& Ubne jlIZWLL+ aloh6 une pen- 
sée h u e  pou t o ~  tes  MKd que je n ' a i  pu &eh, p o u  mes pukentb e t  t u ~ &  ma SamiBee. 

Uacs que ci& d îa &mme qu i  m'&ndait, à 4a n o ~ ~ g i e  de nod annéed de jwneshe m- 
chées, d m e s  en@&, d l'exigence de tewr tenheabe ? Je l~ t ~ p p a e h a i  .& joie de nos t e -  
& w u v d e s  ct plagiant t e  PoG& je teeun mwunwred : "Qu'encote une do.& tetentibbe k mubique 
de mes ~L&W avant qu'au lo in  b'anéantisbent L u  d & ~  b u  du d e h a  jowr . . . ". 



Cette étude géologique du Péloponnèse &ridional  e s t  divisée en s i x  part ies .  

1. La première p a r t i e  dégage l e  schéma d'organisation du M t i  s t ructural  des externidas du Pela- 
ponnèse d r i d i o n a l  e t  f a i t  apparaître des en t i t és  s t ructurales  dcmt l e s  caractéristiques (s t ra-  
tigraphiques, sédimentologiques, s t ructurales ,  magmatiques e t  métamorphiqwes) san t  analysées 
dans l e s  quatre part ies  suivantes (2- à 5" p a r t i e ) .  Ce sont de bas en haut : 

A. LA ZONE DE PAXOS-ZANTHE (2'- p a r t i e ) ,  autochtone r e l a t i f  (Jurassique silpérieur-HIoc+ 
ne ?) chevauché par l a  nappe de Gavrovo-Tripolitza dsocénozofque e t  probablement par l e  parau- 
tochtone ionien. 

B, LA ZONE ION1 ENNE (Zème par t ie)  à laquelle s e  rattache rn para~tochtcau, o a r a ~ r e e n  ( ~ i a s ,  
Oligocène) aff leurant  en fenetres dans l e s  massifs du TaygBte e t  du Pmon.  

Cm LA HAPPE INFÉRI EURE DES PHYLLADES (3- Par t i e )  S Y S T W  CRISTALLIN PRINCIPAL, 
Elle est total-t allochtone sur  l e  parautochtome srarin>den prëddsn t .  Elle r é s u l t e r a i t  d'une 
hbr ica t ion  précoce (durant l'Oligoc8ne supérieur ou l e  Mioche infér ieur)  de matdriawr triasiccr 
paléozofques appartenant au saubasse=ntde tavrowTripolit!ra e t  de métaflysch ionien issu d'une 
divartlculatlon de l a  sous-zone ionienne Interne. Cette nappe a subi un métamorphisme schistes 
verts glaucophne d'âge post-oligocène infar ieur  e t  anté-tortonlai. 

DI LA NAPPE DE GAVROVO-TR 1 POLI TZA a v e r t i c u l d e  en t ro i s  MpPas : (de basi en haut) 
&Je 1. LA NAPPE ïNTERMEDLAIRE DES PHYLLADES (CarbonifBre, m i r s )  (3 partle). 

2. LA NAPPE SUPERIEURE DES PHYUADES (RI-) (3- par t i e ) .  

3.  LA NAPPE DE GAVROVO-TRIPOLITZA M E S O - ~ O Z O I Q U E  (4- part ie)  a l e i n t 8 r i e u r  de 
laquelle on distingue : 

a) à l ' ex té r ieur  l a  s € r i e  àe Gavmvo, d'abord carbanatée (Crétad siIperieur - Priabo- 
nien supérieur, puis à facies  flysch ( O l i g o c & ~  infé r ieur  a supérieur) . 

b) à l ' i n t é r i e u r  l a  s é r i e  de h i p o l i t z a ,  carbomt& du R i a s  au Priabonien, puis à fa- 
ciès flysch du Priabonien supérieur à 1'Pquitaaien supérieur. 

E. LA NAPPE DU p INDE-OLONOS (5- par t ie )  dont la couverture sédimentaire (Trias supérieur 
- Bocène) e s t  par tout  decollQe ( l e  niveau de decollcment l e  plua fréquent €tant  le Rias) e t  
totalement allochtone, reposant l e  plus som-ent s u r  l a  nappa de ûavrovo-hipolitza d s o - d o -  
zoique mais parfois  directement sur l e s  phyllaàes &. 

II. La 6- e t  derniere part ie  faisant  l a  synthèse des f a i t s  analyses pr6ddeaiment, propcse de di- 
viser  l l€va lu t ion  géodynamique de ce t te  région en deux grandes phases : 

A, une premlere phase ant€rieure à l a  tectonisation (Paléozofque - -&ne) marqué% par deux 
phases majeures d'extension e t  d'aminciss-t lithosphérique aboutissant a l a  crdation des 
zones isopiques externes des Bellénides. 

La premi€re phase d'amincissement 1 i tbspMrique  au ccurs du a i a s  moyen à supérieur au- 
rait donné naissance l'Océan téthysien e t  au s i l l o n  du Plnde-Olonos (5- partle, diapi t re  
2) .  Cette phase d'extension aura i t  €te accompagnée d'un volcanisms de type drCumpaeifique à 
tendance (1)  shoshonitique (3- par t i e ,  chapitre 2) . 

La cîeuxiëme phase d'amincisseaient lithosphérique aurai t  provoqd au cours du Jurassiqua 
moyen à supérieur l a  naissance de l a  Mésogée mésozoique e t  du s i l l o n  ionien (2- par t i e ,  cha- 
p i t re  2 e t  5- par t ie ,  chapitre 2 ) .  

B, Urae deuxième phase (Eocène à a c t w l )  correspondant à l a  tectonisation des zones helléniques 
externes en Wloponnèse. Ce ph8noniène e s t  polyphasé e t  caractérisé par : 

1. L? chevauchement de la couverture pindique s u r  l es  ser ies  dso-cénozoiques de Gavrovo- 
Tripolitza. 

2. La tectonisation des zones ioniennes e t  de Paxos-Zanthe par deux phases de sais-charri- 
age quidées par l e  paléodécrochement de l a  transversale d'Olympie. 



' , -  ,rihi. 9.0logicil St* Of thc u>~thrrn --?a8 fS d t ~ i d d  illa Six PArts. - 
, - 

l i - J  , 1 1. The firat p u t  presents th. structural orginiution of the extararl loaw of the saztàem 
7 . -+._ . kiopamesip a d  the structural entities, the str~tigt8@hic, sod i r aa+o l~c ,  structural, aitg- 

, ,  , mttc  rad me-c feahuas of *nich a n  bcribod i n  the follorbq foor put.. Irip bot- - 
' _  1 ea to top thy 8re as fOllan : . . . . .  
- .  2 . r I .  

A. PAXOS-UMHE Z O a  (zsd part) *h. aPtodr+ar (WQ- J-ic + lli- 7). / - . - . I t  i s  otir-t by the mo-~aaoxoic ~wrma-~ripelitrr rrapp. and pmlmbly by tIn 1oaL.a ~11.10- . . 
i toohtm. z .  - 

- 1 .. 
B. THE IONIAN ZONE (znd pue) CO-- to a -men lp~tmt#hta (Triaa-Oligocrcu) out- 
cmppinq in t b  -te rad P . n i a l  iamtains. 

C. THE PHYLLITES LOHER NAPPE OR THE "PRI #CI PAL CRYSTALLINE SYSTEM~ 1 3 ~  prrt) 
- - \ 

It is œmpletely 8lloditQlOlt. on the LaPi.n m r a r u a  parautachton a d  *oefd re&t f m  an 
u r l y  (&ring th. Upp.r ûiigoacw or laru ILI-) of O.1- - Triassic mate- 

- ,- + rials kLaiging ta tba Gmma90-Mpolitzi. ba8umt 8>6 aZ X o o i a  m+atly.Q irosd fron 8 "di- 
wticul&tioag of the haer IOIian s&-. - of tâ is  nappe tmvm suffcmed a UQh P - Lov 
T r-n of pcrt-1-r Oligocaaa - prr- uy. 

Da THE GAVRWO-TR 1 POLI T U  MAPPE -iir fm -toi: top -di-- 
dat iaa i ' )  : 

- 1. Tf3E PffPIrLITlbç IUDDLE NAPPE ( ~ t -  - Trias) (3 rd part). 

3. lllE MBZû-CENOtOIC W W  p a r t )  r i t h  8 . I -  

a) tlw 6.- series (8t the ootrr si&) caprLting &t f i n t  of l h y  a n + .  ( m r  
CI.- - Priibapisn)then of fl* (OUqoceae) ; 

th 
E ,  TME PIM)US - OLOROS HAPPE (5 prrt) t th. oZgu miassic - of a d  is 

&tadmd and wùolly alfaca+oaoum puticnlmly ar ttir -roic -Tripolit- 
u md -tins on th. phyllit.. or. . - -  
nrpp. 

th II. 'lsr w t t c  L u t  (6 ) part prcposas to divida +& -liP+ia - r r p i m h t o  - rrFa puiod.. 

A. A fi& periob (Paleoooic - -1, prior to gtectnrtertioag wcnald be uraotuiz4 )y two - .  . mafor phases of lithcaphrric and thianbg ~ ~ ~ t i f ~ g  itotopic e - d  zs#ies Of 8.1ie- 
- - -  ni&~.  'lh. fii.t l i tborp~.r ic  thisntnq pb.w ~ l i r ~ d  ha givea birth dur* th. m a  .ad üppr - . -  

- 2  L . A  -L - 
---\&.+++ h i r u i c  to t imhthyr  - .ndtoth.Olosocl- PLPdir tmm# (5th put. clwter 2).  This ex- 

- - a v o l a  ef d-fie +gp. dth -tic '-y--'--- -- - - -..--yy'!e?? "? ,:: - __. - . .- =, -,_ .-- -- ( 7 )  tmwnay. -- . - .  . - --- - - - - - -1- .d -- 
b . .  



1. Overthrrrsting o f  the Olonrog-Pindus nappe an the ~ n o z o i c  Gavrotlo-hipolitza se- 
ries. 

2. % c t d z a t i a i *  o f  the Ionian and Paxas-Zanthe zones during two  inrilerthrusting phased 
gui- by the "Olympie * . transverse f au l t .  

3. Overthrusting o f  the p h y l l i t e s  nappes and o f  the Gavmvo-Tripolit~a nappe w i t h  its 
Pindus a l l o c h t a  on the Ionian and Paxos-Zanthe zacres. 

4. ~n fntensa fracturing o f  this structura i  arramgeaent by nonal faults dPc to the sub- 
duction o f  the Mesagean crus t  und to the Asgean elrpansiosi. 

1. 16 a+o ~ É p o q  dao6 CBcr r i jv  rcxrovrxfi dpytiwwuq rov t c w r r -  
p ~ r G v  Qavaiv zfiq v67 Lac; ~cXoxovvjaov xa'r m z p o w ~ c r  rk 
r t x r o v ~ x k ç  Cv6rqrcçI r6v  60loCmv o i  ; a r p ~ r i p e ~  (crr-ro- 
ypûclrxoi CtqparoAoyrxoi, z c x t o v ~ ~ o ~ ,  paypa%~xoC mi pcza- 
popiprxoi! bvaAiiovra~ or6 t ~ 6 ~ c v u  r t ~ ~  pLpq (20 ik 
ptpoq). 8x6 r i jv  844 mqv  wopqfi crvcri. : 

+. H Z2NE NLSM-ZANXïûOT (20 p t p o ~ ) .  mc r rx6  aÙr6xûov (A. 
I ovpaa~w6Yt  r6wcrrvo ) &ou r 6  ~EQO-WO.LVOL;~ÏX~ x c i k u p ~  

ra13p6Bou-Dp inohq xa l a ~Bav6v T& naprrpz6~Bov I6v  LO pp l- 
uxovror tprrncvpjva ta; aGrfi~. 

B. 8 IONU ZPna (20 pbpw) omjv AzrcoCa &&EL rapavr6~8ov 
o p a r  rar6q rOv pap&~(~v  (Tp~a6rn6, 'OX ~ y b r a ~ v o )  rat5 tpger- 
vrl;c-ra~ *q d r t x r o v r d  chptiûvpa roü m t r s r o u  nai toü 
Mpwa. 

C. TO UTQTEPû TEIfTOIIKO KAhTYU %lW OT- (30 j& 
5 KYPIO I(PTïX!AMïKO CYZTHüA. E ~ V U L  b u z c m  
ar6v m p c r v ~ o ~ e o =  qqpacrrrap6 p~prbCwv XIX~ t 
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I N T R O D U C T I O N  

P R E M I E R  C H A P I T R E  

C A D R E  GEOLOGIQUE GENERAL 

1 , CADRE GÉOGRAPH 1 QUE DU DOMAI NE ÉTUDI É 

A '  LIMITES'  

Située a 1 'extrénrité sud de l a  péninsule hellenique, l a  region qui f a i t  1 'objet de ce 

t r ava i l  représente l a  plus grande par t ie  du Péloponn&se méridional (fig. 1 ) .  Elle s'btend 

principalement sur l e s  provinces de Messénie d l 'Ouest e t  de Laconie a l ' E s t ,  auxqu l l es  s 'a -  

joute un fragment de l'avancée Sud-Est de l a  province d'Arcadie. Elle dessine une bande or i -  

entée O u e s t - E s t  de 120 km de longueur, d'une largeur moyenne de 60 km, d i l a t h  en son centre 

oSI ce t t e  derniare a t t e i n t  1 0 0  km. 

B I  LES RÉGIONS NATURELLES a 

Décrire un paysage hellène revient toujours à opposer l a  montagne à l a  plaine. Cette par- 

t i e  du Péloponnèse n'&happe pas & ce t t e  règle. 

' ROUMANIE 

Crr] Zone b tud ibr  

Fig. 1.- Localisation du secteur 6tudié. 





Sa géographie juxtapose d'ouest en E s t  t ro i s  domaines montagneux séparés par l e s  plaines 

é t ro i t e s  de Kalamata e t  Sparte qui se prolongent en mer respectivement par les  golfes de Mes- 

sénle e t  de Laconie ifig. 2 )  . 
A l'Ouest l e s  Monts de Pylos e t  du Lykodimo prolongent vers l e  Sud l e s  Monts de Fil iatra-  

Gargaliani e t  de Kiparissia. La nature a incrusté lh  l 'une de ces perles : l a  bai.e de Pylos 

(Pr los)  , 1 ' ancienne Navarin. 

Au centre se dresse l a  Muraille du Taygète, admirable par l a  pureté de ses  lignes e t  son 

exaltation au dessus de l a  "Creuse ~acédémone" d'Homère (niade) ou du p l a t  miroir du golfe de 

Messenie. 

Point culminant du Péloponnèse (2407 m) , cet te  pyramide cache dit-on, l a  douleur de Tay- 

gété, f i l l e  d'Atlas, outragée par l e  ro i  des Dieux. El le  aura i t  vu naî t re  l e s  célèbres Dios- 

cures e t  leurs soeurs : Helène e t  Clytemnestre. Le s o i r  son ombre s'étend sur dew'des plus 

célèbres c i t é s  ~loponnésiennes  : Sparte e t  Mistra (Mistra ou Mystras). Ses plaines bordières, 

é tant  de nos Jours drainées, sa  fonction de château d'eau e s t  capitale pour ces dernières e t  

plus part~culièrement pour l a  vallée de 1 'Ewotas e t  l a  plaine de Sparte. 

Etiré sans rnterruption du bord du Polje de ~ é ~ a l o p o l i s  au Nord jusqu'au Cap .Matapan 

Sud, l e  massif du Taygète, puissante muraille de direction méridienne, e s t  divisé en quatre 

partres cphillipson, 1891) par t r o i s  en ta i l l e s  profondes : 

- l e  Taygète septentrional qui s 'étend de  éont tari on au Nord aux gorges du ~ é d o n  e t  de Langada 

au Sud. 

- l e  Taygète méridional s' abaissant progressivement jusqu ' à l a  dépression entre Aéropolis e t  

Karinpolis. 

- enfin l a  Montagne du Magne (Mani méridional) au Sud, se terminant par l e  Cap Tainaron ou 

Matapan. 

A L'Est de l a  plaine de Sparte s 'étend l a  masse imposante du Parnon, massif rndivis do- 

miné par l ' a r ê t e  blanche re l i an t  l e  Megalo Tourla (1935 m )  au Nord à l l E l i a t a s  au Sud. Cette 

arête e s t  flanquée a l ' E s t  par un énorme entablement calcalre : l e  plateau de Cynourie, l l m l -  

t é  au Sud-Ouest et au Sud par l a  plalne de Skala e t  l a  dépression empruntée par l a  route 

r e l i an t  Skala, Molai e t  .%nemvassia. 

Au Sud de ce t t e  derniere se dresse l a  Montagne de Molai séparée du dôme de Lira ?ar l a  

plaine de Molai. 

Cs HABITAT, POPULATION, 

L'occupation des sols e s t  évidemment t r è s  inégale. Elle e s t  maximale dans l e s  zones peu 

montagneuses de l a  presqu'rle de Koroni e t  dans les  plaines de Kalamata, Sparte, Skala e t  Mo- 

l a i .  Dans ces dernières l ' i r r iga t ion  permet une rentabil isat ion optimale des so l s ,  matériali- 

sée par l e s  oliveraies (Kalamata), les orangeraies (Sparte) ,  l e s  plantations de primeurs e t  

de coton (Skala) . 
Avec l ' a l t i t u d e  l e s  vil lages se font plus rares, l ' accuei l  plus rude, mais l e s  "vendetta" 
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meurtrières ne sont plus que de vieux souvenirs e t  Pigadia, ancien centre d'une communauté li- 

bre de brigands (Phil l ipson,  1892) n ' e s t  plus qu'un hameau temporaire. 

Seul l e  Mani méridional, garde son o r i g i n a l i t é  pa r  s e s  moeurs e t  ses  magnifiques v i l lages  

de marbre , haut perchés, témoins de l a  longue in sécu r i t é  des cdtes  ddi te r ranéennes  dans ces 

régions e t  de 1 ' e s p r i t  d '  indépendance des Maniotes. 

Le Péloponnèse méridional e s t  aujourd'hui t e r r e  d 'accue i l  grâce a se s  plages,  ses  riches- 
> 

ses  archéologiques e t  l ' h o s p i t a l i t é  de Ses habi tants .  Des splendeurs myceniennes, il a garde 

l e  souvenir de joyaux en o r ,  malheureusement aussivolages qu'Hélène. La Sparte ant ique,  s i  peu 

hellénique par  son e s p r i t ,  ne l u i  a l a i s s é  q w  l e  buste  t o r tu ré  d'un ro i  vaincu e t  l e s  sen t i -  

ne l les  de s a  dé fa i t e  e t  de s a  déchéance : d g a l o p o l i s  e t  l 'ancienne ~ e s s e k e .  Byzance l u i  a 1é- 

gué l ' un  de ces joyaux : Mystras e t  ses  s a t e l l i t e s  Geraki e t  Monemvassia ; Venise ses c i tade l -  

l e s  portuaires  : Pylos (Navarin),  ~ é t h o n i  e t  Koroni. 

LIEmp+re Ottoman n ' a  jamais pu y imprimer s a  marque e t  y connut l e  2 0  octobre 1827 l a  t e r -  

r i b l e  dé fa i t e  de Navarin qui  redonna l ' e s p o i r  à t ou t  un peuple. Ce sont  ces femmes, ces hom- 

mes, f i e r s  d'une l i b e r t é  chèrement payée, qui vous accuei l len t  e t  sont si  heureux de partager  

avec vous l a  beauté de l a  lumière de leur  pays, l ' s p r e t é  de leurs  montagnes, l a  fraîcheur du 

s o i r  . . . 

L'étude régionale présentée i c i ,  concerne une port ion des Hellénides t e l l e s  qu ' e l l e s  fu- 

rent  déf in ies  par  Kober (1929) e t  qui se  prolongent vers l e  Nord par l e s  Dinarides e., vers  

l e  Sud par  l 'Arc Egéen e t  l e  Taurus Lycien. 

Le cadre général de l a  géologie des Hellénides e s t  désormais bien connu grâce aux travaux 

de nombreux géologues. Ces travaux ont é t é  récemment compilés par  Baralambous (1961 e t  1975) 
e e t  analysés lors  du V I  Colloque sur  l a  géologie des régions égéennes (Brunn e t  c o l l . ,  1979). 

Deux synthèses ont é t é  proposées récenmient.l'une dans : Alps , ApenaUma, Hellénides (Closse t  

co l l .  Edi t . ,  1978), 1 'au t re  l o r s  du 26e Congrès géologique interfiaticmal (Dercourt e t  co l l .  , 

1980). Par conséquent je  ne reprendrai pas c e t t e  étude h is tor ique ,  mais j 'en e x t r a i r a i  un plan 

d '  organisation foadé essentiellement sur  l e s  données de l a  -ce Continentale. 

A ,  ZONÉOGRAPH 1 E DES HELLÉN 1 DES 

Ce plan d'organisation f a i t  apparaî t re  un cer ta in  nombre de zones isopiques q u ' i l  e s t  

c lassique depuis arunn (1956) de rassembler en deux ensembles : l e s  zones internes (a f fec tées  

par une ghase tectonique anté-Cénozoïque) e t  l e s  zones externes. A l a  su i t e  des travaux de 

Blanchet i1973),  Cadet (1976) ,  Charvet (1978) dans l e s  Dinarides yougoslaves e t  de Fleury 

(1980) dans l e s  Hellénides, ii p a r a i t  nécessaire de d is t inguer  des zones intermédiaires dont 

l a  l i 'bostrat igraphie e s t  nettement influencée par l e s  tectoniques précoces des zones i n t e r -  

nes. C ' e s t  l e  plan que je su iv ra i  en grogressant de l ' e x t é r i e u r  vers l ' i n t é r i e u r  ( f i g .  3 e t  4 )  . 



1. LES ZONES EXTERNES. 

a. LA ZONE DE PAXOS-ZANTHE. 

Nommée zone de Paxos par  Renz (1940) puis  zone préapuiieme par  Aubouin (1959) e l l e  en- 

globe l a  majorité des s é r i e s  a f f leurant  dans l e s  i l e s  ioniennes : Paxos, Antipaxos, Lefkas 

ouest, Céphalonie e t  Zanthe. Rapidement (I.G.R.S. e t  I.F.P., 1966 ; Bizon , 1967) ce t t e  zo- 

ne e s t  apparue hétérogène ; Bizon (1967, p. 6) indique a in s i  que "des forages profonds en- 

t r ep r i s  à Paxos e t  à Zanthe par l a  soc ié té  Esso - Hellenic e t  des coupes dans l 'Ouest de l ' f -  

l e  de Lefkas montrent en f a i t  q u ' r l  convient de séparer  l e  "haut fond" de Zanthe - Cephalonie 

des s é r i e s  de l ' f l e  de Paxos. Ces dernières  comportent a in s i  que l 'Ouest  de Lefkas, une s é r i e  

ca lca i re  à microfaune pélagique du Jurassique supérieur  e t  Crétacé pa r fo i s  fortement dolomiti- 

sée ; il s ' a g i t  en f a i t  du ta lus  menant au haut-fond de Zanthe e t  Céphalonie Ouest". Pour con- 

server  l ' u n i t é  de c e t t e  zone il convient donc d'admettre q u ' e l l e  r éun i t  l e s  sous-zones de Zan- 

the - Cephalonie à l ' o u e s t  e t  de PaxOs & l ' E s t  ( ~ e r n o u l l i  e t  Renz, 1970). 

Par conséquent seu le  l a  nomenclature binominale (déj& u t i l i s é e  par d8Argenio e t  c o l l . ,  

1980) zone de Paxos - Zanthe, permet de rendre compte de c e t t e  subdivision en deux sous-zones 

sans préjuger de l a  pos i t ion  paléogéographique de c e t t e  zone (en marge ou non de l 'Apulie) e t  

de ses  prolongations éventuelles (Fleury,  1980) sans l ia i son  apparente avec c e t t e  même Apulie. 

La sous-zone l a  plus externe,  Zanthe - Cephalonie, e s t  un haut fond t r è s  subsident,  carac té r i -  

sé par une s é r i e  né r i t i que  t r è s  épaisse 4000m) du Dogger au Crétacé supérieur  (B.P., 1971). 

Des microfaunes planctoniqubs à Globotruncana on t  é t é  observées au sommet du Sénonien. Le  Pa- 

léocène e s t  généralement absent, 1'Eocène e t  l 'Oligocène sont  lacuneux e t  peu épais .  Des ap- 

ports  marneux t r è s  var iab les  apparaissent dès l 'o l igocène e t  19Aquitanien (Bizon, 1967) Mais 

l a  sédimentation franchement marneuse ne débute qu'au Langhien (Sorel ,  1976). Représentant l e  

ta lus  interne de l a  sous-zone Zanthe Céphanonie, l a  sous-zone de Paxos expose une séquence li- 

thostrat igraphiqw mésozoïque e t  cénozolque in fé r i eu r ,  tout à f a i t  comparable à ce l l e  de l a  

sous-zone ionienne externe ( I . G .  R. S. e t  1. F.P. , 1966) , mais légèrement p lus  épaisse (3500 m 

au moins), e t  plus fréquemment dolomitisée. 

La sédimentation ca lca i re  s ' y  poursui t  par  contre jusqu'au Miocène in fé r i eu r  e t  passe en 

continui té  à des marnes miocènes dans l ' f l e  de Lefkas (Bizon, 1967). 

AU cours du Pliocène infér ieur  (Sorel ,  1976) l'ensemble de l a  zone de Paxos - Zanthe e s t  

chevauché par  l a  zone ionienne plus interne.  

Fiq. 4 . -  E s q i i i s ~ ~  s truc tura ie  e t  zones isopiques  &es Hellénides  id'aprbs Dercourt e t  c o l l . ,  1980 pour 
l e s  zones in ternes .  

la. Sous-zone & Zanthe-CPphalonie. - lb. Sous-zone de Paxos. - 2.  Zone ionienne.  - 3a. Sous-zone de 
Gavrovo. - 3b. Sous-zone bC Tripo l i t za .  - 4 .  Zone du Pinde-Olonos. - 5 .  Zone du Parnasse.  - 6 .  Zone 
bPotienne. - 7 .  ünltd du PentBlique. - 8 .  Unité d'mal i -Hymette .  - 9 .  Unité d'Alnryropotamos. - 10. 
cornpiene du Lauriw.  - 1 1 .  Unité de Styra.  - 12. Unit* de l 'Ochi .  - 13. Unit6 de l 'Ossa-Pelion. - 14. 
Zone pélagbnienne. - 15. Zone maliaque. - 16. Complexe ophio l i t ique .  - 1 7 .  Zone de Paikon. - 18. Zone 
serbo-macédonienne. - 19. Rhodope. - 20.  Crétacé t ransqress i f .  - 21. T e r t i a i r e  e t  Néogene discordants 
- 2 2 .  Volcanisme néoqène. 
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b. LA ZONE IONIENNE. 

Elle  a signification de s i l lon  avec une sé r i e  (3000 à 3500 m) d'abord néritique du Was 

supdrieur au Lias moyen puis Hlagique jusqu'à l'Eoc8ne supérieur. Dans l e s  sous-zones Fonien- 

nes externe e t  interne des extrabioclastes e t  ext ra l i thoclas tes  issus des d o ~ e e  néri t iques 

adjacents s'aàditionnent aux s6diments Mlagiques a p a i t i r  du Sénonien. ce s i l lon  e s t  coinblé 

enfin par un flysch (200 à 6000 m) de l'Eocène supérieur au Miocène infdrieur (Aubouin,  1959 : 

I.G.R.S. e t  I.F.P., 1966). 

Cette zqne es t  marquée par deux p é r i d e s  de déformation d l a  f in de 1'Aquitanien e t  du 

Burdigalien, e t  chevauchee par l a  zone de Gavrovo-Tripolitza ou cel le  du Pinde. 

c. LA ZONE DE GA-TRIPOLITZA. 

C'est une plate-forme sddimentation carbonatee, épaisse, néritique connue du Jurassi-  

que supérieur à 1'Eoc- supérieur (3000 m) dans l a  sous-zone de Gavrwo, du T r i a s  à 1'Eocane 

moyen ou supérieur (3000 m) dans l a  sous-zone de Tripolitza. Le début du dépôt du flysch e s t  

plus précoce dans l a  sous-zone de Tripoli tza (intrapriabonien) que dans l a  sous-zone de Gavro- 

vo (Oligocène inférieur) (Fleury e t  Tsoflias, 1972). Ce domaine e s t  largement chevauché par 

l e s  zones plus internes. 

2. LES ZONES ZNTERMEDIAIRES. 

Elle  a valeur de s i l l o n  ou de bassin caractdrisé tout d'abord par une sédimentation ter-  

rigene (Trias supérieur) puis fondamentalement pélagique e t  formée de calcaires s i l iceux au 

Trias - Lias e t  au Crétacé, de radiolar i tes  au Jurassique moyen e t  supérieur. Ce bassin e s t  

envahi deux fois  par des dépôts flyschoïâes d'origine plus interne : au Jurassique terininal - 
Cetacé  inférieur e t  enfin du mes t r i ch t i en  supérieur - PalQocène jusqu'8 l a  fin de 1 'Eocène. 

b. LA UlNE DU PARNASSE. 

11 s ' a g i t  (Celet, 1962) d'un "mdle" n4r i t iqm B sédiiaentatiai carbcmatêe du TrLas au 

Crétacé supérieur (15W à 2000 m l ,  puis pélitique au Paldocène e t  flyschofda d 1'Eoche. Trois 

dpisodes d'émersion bauxitogènes se  placent ent re  l e  Dogger e t  l e  C r é t a d  $-rieur. 

Elle e s t  interprétée par  Fleury (1980) coxne(une avancé% )un cap de l a  plate-fortna pdlagoni- 

enne durant l e  T r i a s  - Jurassique q u i  se  s e r a i t  i so le  ensuite de cet te  derni&e, d la fin du 

Jurassique lors  du creusement du s i l l o n  béotien. 

c. LA ZBNE Bl%Ul'IENNE. (Celet e t  Cl&nt, 1971 ; Celet e t  coll. ,  1976) . 
El le  nrau~qrae le f lanc  or ienta l  du Parnasse qu 'e l le  chevauche. t u e  e s t  &finie par 1 'cris- 

- - tance d'un flysch daté a s a  base du Tithoniqua - Berriasien, pmwsnt se paummivre après un 
- 

dpisode carbonate crétacé supérieur jusqu'h 1'Eoche. La var iabiUt6 de son s o n b a s ~ n t  indi- 

que que ce Rysch, tout  en restant  conwrdant, cachette une pal&g&graphie diffdrenc5.de -4- 

rieute. 



3 .  LES ZONES INTERNES, 

,"es zones internes n'affleurent pas en PéZoponnèse mértdionat, Leur ét& e s t  en pleine 

évolution e t  posent des problèmes auliZ e s t  impossible d'évoquer i c i  dans le cadre restreint  

r2e ces ruppe7s généraux. C'est pourquoi je me contenterai de résumer d grands traits leur or- 

ganisation (cf. Dercourt e t  coZZ., 1980).  

Elles se caractérlsent par une ou plusieurs tectorogenèses précoces antécénozoiques, indui- 

sant des paléogéographies superposées, indispendantes l e s  unes des autres. 

La reconstitution de ces paléogéographies e s t  en outre compliquée par l 'existence d'acci- 

dents transverses (accident du Sperchios par exemple) matérialisant de véri tables discontinui- 

t é s  géologiques. 

a. PALEOGEOGWHIE ANTE-CRETACE . 
al. La zone maliaque. 

Arrimée à l 'Ouest de l a  zone pélagonienne (Ferrigre, 1976) ce t t e  zone e s t  caractérisée 

par une sédimentation pélagique riche en niveaux e f fus i f s  à sa base. 

a2. La zone pélagonienne. 

Elle présente un soubassement triasico-paléozoïque terrigène daté du Viséen au Werfénien 

inférieur.  Celui-ci e s t  recouvert en concordance par une sé r i e  néritique du Trias au Malm. 

a3. La zone du Vardar. 

Elle e s t  constituée par t r o i s  sous-zones d'Ouest en E s t  : sous-zone d'Almopias, du Paï- 

kon e t  de Peonias. Lorsqu'il e s t  connu, leur soubassement triasico-jurassique e s t  néritique 

e t  calcaire.  

Le Jurassique supérieur e s t  t ransgressif ,  dé t r i t ique ,  puis calcaire e t  passe enfin à un 

flysch. 

a4. L'arrière pays Serbo-Macédonien et Rhodopien. 

Les sédiments qui se  déposent à p a r t i r  de L'Aptien sont discordants, détr i t iques (-0- 

Aptien) près calcaires puis flyschoides (Maestrichtien - Paléocène). 

B I  ÉVOLUTION TECTONIQUE ET MÉTAMORPHIQUE, 

L'Bvolution tectonique des Hellénides e s t  rythmée par un certain nombre de paroxysmes ou 

phases majeures affectant tout  d'abord l e s  zones internes migrant ensuite dans l 'espace e t  l e  

temps vers les  zones externes. Aubouin (1974) en a proposé un classement ordonné autour de l a  

phase tectonique des Dinarides, datée de l a  f in  de llEocène, e t  marquée par l a  c ica t r isa t ion 

de l'ensemble des zones internes des Dinarides entre l a  zone de Gavrovo-Tripolitza et La m a s -  

s r f  Serbo-mcédonien. On distingue avec l u i  : 



1. UNE PALEOTECTONIQUE . 
E l l e  n ' a f f e c t e  que des  zones i n t e r n e s  (zones Maliaque, Pélagonienne, Vardarienne e t  mas- 

s i f  Serbo-Macédonien) , el le  correspondrai t  & l ' obduc t ion  des o p h i o l i t e s ,  e t  s e r a i t  maté r ia l i -  

sée  par  deux phases de déformation 1 ' une anté-Tithonique , 1 ' a u t r e  anté-Albo-Aptien (Mercier 

e t  c o l l . ,  1972, 1975) e t  accompagnée d'un métamorphisme HP-BT (Bavay e t  c o l l .  , 1980). 

2. UNE TECTONIQUE. 

C ' e s t  l a  phase tectonique des Dinar ides ,  d 'Sge fini-Eocène q u i  s t r u c t u r e  l 'ensemble des  

zones a l ' i n t é r i e u r  du f r o n t  du Pinde. E l l e  engendre une ce in tu re  de métamorphites de HP-BT. 

3. UNE TARDITECTONIQUE. D ' âge Oligo-Miocène . 

El le  e s t  marquée p a r  l'achèvement des chevauchements v e r s  l ' e x t é r i e u r ,  l a  naissance d1u- 

ne ce in tu re  de  métamorphites HP-BT e t  l a  formation de p l i s  à grands rayons de courbure. 

Dans c e  cadre t a rd i - t ec ton ique  s e  développent en ou t re  de grands b a s s i n s  t e r r i g è n e s  "mo- 

lass iques"  dont l e  p l u s  important dans l e s  Fiellénides e s t  l e  "Bassin Albano-Thessalien" 

( ~ o u r c a r t ,  1922) ou le  "S i l lon  mésohellénique" (Brunn, 1956). Ses dépbts ol igocènes  cache t ten t  

déf ini t ivement  l e  chevauchement des  roches v e r t e s  s u r  l e s  s é r i e s  t e c t o n i s é e s  (Eocène sup. 

a) du Pinde in te rne ,  dé f in i s san t  a i n s i  une é t r o i t e  fourche t te  pour l a  mise en p lace  déf in i -  

t i v e  de c e t t e  nappe des roches v e r t e s  e t  l a  t e c t o n i s a t i o n  de l a  marge i n t e r n e  du Pinde. 

4 .  UNE NEOTECTOMIQCTE . D'âge Plio-Quaternaire.  

E l l e  s e  c a r a c t é r i s e  p a r  des jeux de f a i l l e  en extension, i n d u i t e s  p a r  l ' ex tens ion  bgéen- 

ne provoquée p a r  l a  suhducUon mésogéenne (Le Pichon e t  Angelier,  1979 ; Angelier,  1979) . 



D E U X I E M E  C H A P I T R E  

C A D R E  GEOLOGIQUE REGIONAL 

1, HISTORIQUE DES CONNAISSANCES 

La première expédition scientif ique l e s  concernant e s t  sans aucun doute, l'Expédition 

scientif ique de Morée (Péloponnèse) à laquelle part icipèrent  deux géologues : Boblaye e t  

Vir le t  (1833). Nous leur  devons l e  premier inventaire des principales formations lithologi- 

ques affleurant dans ce t t e  région. 

P u i s  vint Phillipson. Mariant subtilement géomorphologie e t  géologie, son génie lui per- 

m i t  de proposer dès 1892-1898 une zonéographie encore valable, à quelques dé ta i l s  pr&s,  de nos 

jours. Sa carte géologique au 1/300 000 du Péloponnèse (1892) res te  un modele du genre. 

Les travaux contemporains e t  immédiatement postérieurs souffrirent  évidenmient de l'écho 

des réalisat ions de Phillipson, mais  ne doivent en aucun cas ê t r e  négligés. 

Cayeux (1903- 1904) suggéra l 'existence de vastes charriages (Nappe du Pinde sur les  sé- 

r i e s  de Tripolitza) en Péloponnèse e t  data du Kimméridgien l'épanchement ophiolitique de G r è -  

ce. 

Négris (1912-1914 à 19191, puis Ktenas (1924-1926) s ' intéressèrent  aux ter ra ins  métamor- 

phiques formant l 'ossa ture  des massifs du Taygète e t  du Parnon. Le second eut t res  t 6 t  l ' i n -  

tu i t ion de l 'hétérogénéité de ce qui e s t  devenu de nos jours l e s  Phyllades & 

Blumenthal (1933) ouvre un nouveau chapitre de l a  géologie de ce t t e  péninsule péloponné- 

sienne en y démontrant l 'a l lochtonie absolue des sé r i e s  pindiques. 

Bien qu'ayant consacré sa  vie à l a  géologie hellénique,Renz s ' in téressa  peu au Pélopon- 

nèse a l 'exception de l'Argolide. Fruit de sa  collaboration avec Liatsikas e t  Paraskevaidis, 

l a  célèbre carte au 1/500 000 (1955) reprend pour l ' e s sen t i e l  en Péloponnèse méridional, l e s  

tracés de Phillipson. Après l a  seconde guerre mondiale, 1"'Ecole Française" entreprend des é- 

tudes régionales dans l e s  Hellénides. C ' e s t  a ins i  qu' en Péloponnèse septentrional, Dercourt 

(1964) précise l a  strat igraphie e t  l a  structure de l a  nappe pindique, confirme son allochto- 

nie absolue, crée l e  concept unitaire de zone de Gavrovo-Tripolitza e t  propose une interpré- 

ta t ion de l'Argolide. Plus récemment, sous sa direction,  plusieurs monographies locales ( D i -  

plomes d'études approfondies, Thèses de troisième cycle) (De Wever, 1975 ; Flament, 1973 ; 

Iza r t ,  1976 ; Meilliez, 1971) ont permis d 'af f iner  encore l a  connaissance de ce secteur e t  

d'en proposer une cartographie au 1/50 000 (cartes au 1/50 000 de Goumeron, Kertezi, Dhafni 

e t  Kandhila). 

Depuis l e  t r ava i l  synthétique de Dercourt, aucune monographie d'ampleur régionale n 'a  

é t é  entreprise en Péloponnèse. Ceci n'empëcha pas évidemment l 'obtention de nombreux résul- 

t a t s  importants qui  seront analysés ultérieurement. 







1 1 LE PLAN D'ORGAN 1 SATI ON GÉOLOG IQUE E T  SA PRÉSENTATION 

Le Péloponnèse méridional n'ayant plus é té  parcouru dans son ensemble depuis Phillipson 

(1892) il paru nécessaire à Dercourt d'en entreprendre son étude régionale systématique. I l  

me confia alors cette lourde tache. Un t e l  t ravai l  ne p r i t  une rée l l e  ampleur qu'intégré aux 

recherches de toute une équipe formant l a  seconde génération de ce t te  école française préci- 

tée. D e u x  thèmes aussi développés se  révélèrent a lors  particulièrement complémentaires : 

l 'é tude des zones de Gavrovo-Tripolitza e t  du Pinde-Olonos par Fleury (1980) e t  ce l le  de l a  

crè te  e t  l 'Arc Egéen par Bonneau. Ce sont d ' a i l l eu r s  des découvertes micropaléontologiques 

fa i t e s  tout  d'abord en Crète (Epting e t  col l . ,  1972 ; q t r o l a k i s ,  1972 ; Bonneau, 1973) puis 

confirmées e t  prgcisées en Péloponnèse méridional (Bizon e t  Thiébault, 1974 ; Lekkas, 1980) 

qui relancèrent l ' i n t é r è t  de l 'étude géologique des externides e t  aboutirent au modèle struc- 

tu ra l  quaternaire qui m e  servira de f i l  d'Ariane. 

Je montrerai en e f f e t  que l e  Péloponnèse méridional e s t  formé par l a  superposition de 

quatre en t i t é s  structurales qui sont de bas en haut ( f ig .  SA e t  B) : 

- un autochtone ou parautochtone : l e s  "Plattenkalk" dont j ' é t a b l i r a i  l'appartenance à l a  zone 

de Paxos - Zanthe e t  à l a  zone ionienne ; 

- une première nappe formée essentiellement de métapélites e t  meta-arénites : l a  Nappe des 

Phyllades &.. dont je préciserai l a  structure (clivage en plusieurs nappes) e t  l 'apparte- 

nance zonéographique (zone de Gavrovo-Tripolitza ou zone ionienne) ; 

- une seconde nappe essentiellement carbonatée : l a  Nappe de Gavrovo-Tripolitza ; 

- une dernière nappe pel l icula i re  : l a  Nappe du Pinde-Olonos. 

Ce plan d'organisation privilégie évidemment l a  structure v is  à vis  de l'appartenance zo- 

néographique délicate à préciser dans l e s  deux unités inférieures métamrphisées. 

C'est pourquoi à l a  s u i t e  de c e t t e  introduction ( lère pa r t i e )  j ' a i  préféré à un dévelop- 

pement fondé sur  l a  zonéographie, un plan fondé sur  l a  description systématique de chacune 

des quatre ent i tés  structurales définies ci-dessus (2ème à sème par t ie)  , permettant lorsque 

cela sera nécessaire une discussion cr i t ique  de leur a t t r ibut ion zonéographique. Une dernière 

e t  6ème par t ie  synthétique nie permettra de pa l l i e r  l e s  insuffisances e t  les  d i f f i cu l t é s  d'une 

t e l l e  description forcément fragmentaire e t  de proposer un modèle géodynamique intégrant tou- 

t e s  l e s  données obtenues précédemment. 

1 1 1 , LES FONDEMENTS MATÉR 1 ELS DE CETTE MONOGRAPH 1 E RÉGI ONALE 

Les levers de ter ra in  ont é t é  effectués de 1968 à 1978 en u t i l i san t  des copies, exécu- 

tées par l e  bureau des travaux spéciaux de 1' 1. G.N. , des reproductions de car tes  topographi- 

ques allemandes au 1/100 000: 

- Kiparissia (K ) - Kalamata (Kg) - Sparte (K7) - Leonidion (K ) - Pylos (L5) - Koroni (L ) - 
5 8 6 

Zithion (L7) - Molai - Monemvassia (L ) . 
8 



J ' a i  pu, par l a  s u i t e ,  bénéficier des cartes photogéologiques au 1/50 000 éditées par 1 ' I . G .  

R.S. e t  exécutées par Richard e t  Philippakis (Megalopolis, Kollinai, Kalamata, Sparte, Léoni- 

dion, Kardamyli - Anoyia, Xirokambi, Gythion, Molai, Richea, Areopolis - Mavrovounion - Lagia 

e t  de quelques car tes  géologiques au 1/50 000' : Astros (Tataris e t  col l . ,  1970), Paralion, 

Astros (Tataris e t  col l . ,  1970) . 
LIBtude des sér ies  sédimentaires a é t é  possible grâce à l a  collaboration de nombreux rni- 

cropaléontologistes e t  stratigraphes : Bassoulet (foraminifères e t  algues du Jurassique e t  

Crétacé inférieur)  , Bizon (foraminifBres de l'Oligocène), Décrouez (foraminif8res du Crétacé) , 

F i g .  6 . -  Nomenclature s t r a t i g r a p h i q w  u t i l i s é e  pour  l a  d e s c r i p t i o n  d@s p r o f i l s  l i t h o s t r a t i g r a p h i q u e s .  
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01 
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Pa 
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J~ 

O N e o g e n e  P l i o Q u a t e r  n a i  

De Wever (radiolaires du Jurassique e t  Crétacé), Fleury (foraminifBres du Crétacé supérieur, 

Paléocène e t  Eocène), Grambast (gyrogonites de characées du T e r t i a i r e ) ,  Grekoff e t  Lethiers 

(ostracodes du Ter t i a i r e ) ,  Hottinger (alveolines),  Kozur iconodontes e t  ostracodes triasiques), 

Lys (foraminifères du Permien) e t  Zaninetti (foraminiferes du Tr ias) .  
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La description des sér ies  sédimentaires sera f a i t e  grâce une nomenclature abrégée ren- 

voyant à l ' âge  des ter ra ins  décr i t s  iTs, J i i  Cs e t c  . . . )  conformément d l a  figure 5 .  

J u r a s s i q u e  

T r i a s  

P e r m i e n  

C a r  b o n i f e r e  

S u p e r i e u r  

-- 

M o y e n  

' 

I n f e r i e  u r  

S u p e r t e  u r  

- - - . 

M o y e n  
- -  - -- 

l n f  e r t e u r  

S u p e r t e u r  - 

I n f e r l e u r  

Pour l a  description des carbonates omnipr6sents dans l a  majorité des sé r i e s  étudiées j 'ai 

u t i l i s é  une terminologie modulaire (Scolari e t  L i l l e ,  1973) , conceptuellement proche de cel- 

l e  de ~ o l k  (1959, 1962, 1968) mais plus déta i l lée  -mur l 'adapter à l a  description des faciès 
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M t o c e  n e  

O l i g o c e n e  
---- -- 

E o c e n e  

-- 

P a l e o c e n e  

S u p e r i e u r  

-- - - - - 

I n f e r i e u r  
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anciens. Ainsi l a  l i s t e  des grains non squelettiques fera appel leur nomenclature dans l e s  

carbonates récents : ofdes, oncoides, pelletofdes, agrégats e t  (endo, exo) l i thoclas tes  

(Purser, 1980) mais aussi au terme purement descriptif  d ' i soclas te  au sens de Humbert (1976). 

Les problèmes posés par l 'é tude de sér ies  métamorphiques m'ont amand a u t i l i s e r  un cer- 

tain nombre de méthodes de laboratoire pour lesquelles, f o r t  heureusement, j ' a i  pu bénéficier 

de l 'appui de géologues spécial isés : minéralogie e t  géochimie sédiaientaire ( C h d e y  e t  

Debrabant) , pétrologie e t  géochimie éruptive (Terry) , pétrologie e t  géochimie métamorphique 

(Triboulet). L'exposé y gagne en homogénéité mais souffre évidemment des insuffisances inévi- 

tablement l iées  à l a  raise en oeuvre de techniques vis  a vis desquelles je ne suis  pas spécia- 

l i s t e .  



D E U X I E M E  P A R T I E  

SERIES AUTOCHTONES 

ET PARAUTOCHTONES 

S E R I E S  D E  P A X O S - Z A N T H E  

S E R I E S  I O N I E N N E S  





S E R I E S  D E  P A X O S - Z A N T H E  

S E R l E S  I O N I E N N E S  

L'unité  s t ruc tu ra l e  l a  plus basse dans l e s  massifs du Taygète e t  du Parnon e s t  formée de 

marbres en bancs Souvent peu épa i s ,  quelquefois séparés p a r  des bancs minces de qua r t z i t e s  

blancs d'où leur  nom de "Plattenkalk" dans l a  l i t t é r a t u r e  allemande (Epting e t  co l l . ,  1972). 

I l s  furen t  tout  d'abord rangés dans l e s  t e r r a in s  métamorphiques primordiaux (Boblaye e t  V i r l e t ,  

1833). Phi l l ipson (1892) en a t t r i b u a  l a  plus grande p a r t i e  à l a  base mésozoique des s é r i e s  de 

Trrpol i tza .  Ils furent  ensui te  considérés comme l a  p a r t i e  basale du soubassement épimétarnorphi- 

que de Gavrovo-Tripolitza (Ta t a r i s  e t  Marangoudakis, 1965 ; Thiébault,  1968). 

La découverte de microfaunes t r ias iques  (Epting e t  c o l l . ,  1972) puis  t e r t i a i r e s  (F i t ro la -  

k i s ,  1972 ; Bonneau, 1973) ("Plattenkalk" des M t  Talea O r i  e t  Ida, Crète) e t  plus précisément 

Oligocène infér ieur  (Bizon e t  Thiébault,  1974) amenèrent à dis t inguer  ces "Plattenkalk" comme 

une s é r i e  autonome dont je vais  montrer l 'appartenance à l a  zone ionienne. Puis j 'en p réc i se ra i  

l ' h i s t o i r e  s t ruc tu ra l e  e t  métamorphique. 

P R E M I E R  C H A P I T R E  

STRATIGRAPHIE  E T  

I N T E R P R E T A T I O N  ZONEOGRAPHIQUE 

1 , DESCR 1 PT1 ON DES SÉR 1 ES STRATI GRAPH 1 QUES APPARTENANT A 
L~AUTOCHTONE R E L A T I F  DES MASSIFS DU TAYGÈTE ET DU PARNON 

Au Nord-Est de Kardamyli, l e  massif immédiatement à l ' E s t  de Tseria  (22O16' long. E - 
36O55' Lat. N - A. f i g .  7 )  e s t  un vaste monoclinal légérernent pente Vers l 'ouest e t  l imi té  de 

e x t e s  p a r t s  par des f a i l l e s  ( f i g .  8 ,9  e t  10Al . L'existence de l a  profonde va l lée  du fleuve Viros 

permet l 'exposi t ion en c e t  endro i t  de l a  t o t a l i t é  des "Plattenkalk". J ' a i  pu a i n s i  l ever  une 

coupe complète de ces derniers ( f i g .  9 , qui  sera présentée sous forme d'un cer ta in  nombre de 

prof ils p a r t i e l s  permettant une descript ion dé t a i l l é e  de c e t t e  succesion s trat igraphique , ex- 

cept ionnel le  en Péloponnèse méridional. J ' a i  observé du Sud-Est vers l e  Nord-Ouest puis  L'Ouest 

e t  de bas en haut ( f i g .  108 à 12B). 

1. L ' EXTREME BASE DES PLATTENKALK . 
Nous avons pu l 'observer  au fond de l a  val lée du Viros, au niveau du repère A des f igures 

3 e t  10A, l a  succession suivante i f i g .  10 9) : 

Ts-Ji - a. 1 m de dolospari tes  xénotopiques, g r i s e s  en gros bancs. 

Ts-Ji - b. 1 m de p é l i t e s  gréseuses, jaunâtres à rougeâtres, aümettant de f ines  pas- 



Fig. 7.- Séries  ioniennes du Taygete - Localisation des zones étudiées.  

1 .  Eboulis et Néog&ne discordant. - 2 .  Flysch ionien. - 3.  Marbres ioniens indifférenciés .  - 4. Schis- 
tes a Posidonies supérieurs. - 5 .  Nappe des Phyllades, s é r i e s  de ûavrovo-hipolitza e t  du Pinde-Olonos 
indifferenciées ( c f .  carte fig. 4) . 



Fig. 8 . -  Panorama de l a  s é r i e  ionienne de Tseria, depuis l a  route canduisant Exochorion. 
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Fiq. 9.- Cwpe cle Tseria (AR e t  CD, f i g .  10 A ) .  

1 .  P e l i t e s  e t  grPs. - 2 .  Dolomies. - 3 .  Calcaires dolomitiques & c h a i l l e s  noires. - 4 .  Calcaires 3 f i -  
l a w n t s .  - 5. Qiiartzites. - 6 .  C a l c a i r ~ s  à roqnons cïe quarts i tes .  - 7 .  Harbres qrenits & intercalations 
de marbres f i n s .  - 8. Alternance marbres g r i s  e t  quartzites  blancs. - 9. Marbres polychromes. - 10. /- 

Flysch ionien. 
,' 
I 

. 
s6es lenticuf&ires a matrice pélitique. Les grains de quartz détritiques ne sont ni àé- 

formés, ni recristallisés . 
Ts-Ji - c. 1 m de calcaires, recristallisés, en bancs pluridecinx6triques e t  a pâti- 

ne jaunbtre. 

T s J i  - d. 50 cm de pélites gr6seuses recristallisëes en nombreuses paillettes de 



micas blancs groséièrement orientés parall6lement a l a  s t ra t i f ica t ion.  

Ts-Ji - e. 4 m de dolosparites, en bancs plurid6cfmétriques e t  patine jaunatre. 

Ts-Ji - f .  Une dizaine de mètres de dismicrites, riches en cristaux d 'a lb i te  n6o- 
- - 

formés b l a  base,et se  débitant en bancs décimétriques. 

Pig. 10 A.-  Carte géologique de la région de Tseria 
( A ,  f i g .  6 ) .  

1. Eboulis e t  Néogène discordant. - 2.  Calcaires de 
Tripolitza. - 3 .  Flysch ionien. - 4.  Marbres ioniens 
indiff6renci6s. - 5. Schistes d Posidonies supérieurs. 

Pig. 10 B.- Profil de l'extrème base de l a  serie io- 
nienne de Tseria. 

1 .  Calcaires. - 2.  Pe l i t e s  e t  grès. - 3. Pélites.  - 
4. Dolomies. - 5. Dismicrites cristaux dsalbi te .  

2. DES DOLOMIES TRIASICO-LIASIQUES AUX CALCAIRES A FILAMENTS, 

J 'ai  pu observer ( f ig .  11 A)  : 

Ts-Ji - 3. ai passe ensuite à une épaisseur t r è s  importante (600 m environ) de do- 

lospari tes substrat if iées grises ou noires e t  de calcaires dolomitiques g r i s  plus ou moins re- 

c r i s t a l l i sés .  Le sommet de ce t  ensemble, formé de dolomies si l iceuses,  s 'enr ichi t  brusquement 

en chail les noires, cryptocristal l ines,  de formes très inégu l i è res  e t  pouvant at teindre une 
3 

grande t a i l l e  ( 2 0  b 30 dm par exemple). 

Ji - a. 10 m de calcaires massifs dololomitiques bleutés t r è s  hétérogranulaires, a 
texture ocellaire e t  t r è s  riches en chail les cryptocristal l ines,  noires, blanches ou violacées, 

sous forme & rognons ou de lits i r rggsl iers  e t  lenticulaires.  Des facules de spari te n4omor- 

phe anastomosées enveloppent des plages résiduelles de micrite ou pseudomicrosparihe a debris 

de crinoides partiellement s i l i c i f i é s .  

Ji - b. 25 m environ de calcaires dolomitiques hét0rogranulaires1 en bancs Be 30 d 

40 cm d'épaisseur. La recr is ta l l i sa t ion e s t  t r è s  irrégulière e t  abouti t  souvent a une texture 

ocellaire.  Dans de nombreux cas on observe des plages résiduelles de micrite sans aucune élément 
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Fig .  1 1  A. -  Passage d e s  dolomies t r i a s i c o - l i a d q u e s  aux c a l c a i r e s  a f i l a m e n t s  ( P r o f i l  de T s e r i a ) .  . -el 

1. mlomies à c h a i l l e s .  - 2 .  C a l c a i r e s  à c h a i l l e s  l e  p l u s  souven t  n o i r e s .  - 3. C a l c a i r e s  s e  d é b i t a n t  en  
f i n e s  p l a q u e t t e s .  - 4.  C a l c a i r e s  d f i l a m e n t s .  - 5. Q u a r t z i t e s .  

F iq .  11 B.- Des marbres grenus  à i n t e r c a l a t i o r s d e  marbres f i n s  a u  f l y s c h  ( P r o f i l  de  T s e r i a )  

1. Uarbres  grenus .  - 2.  Marbres f i n s .  - 3. Marbres e t  q u a r t z i t e s .  - 4. Marbres polychromes. - 5. Bio- 
c a l c a r e n i t e s .  - 6. F lysch .  



figuré. On notera enfin l a  richesse re la t ive  de ce t t e  subdivision en chai l les  lenticulaires peu 

épalsses . 

Ji 
- c. 5 m de calcaires marmoréens microcristal l ins se  débitant en fines plaquet- 

tes.  I l  s ' agi t  vraisemblablement d 'anciennes micrites azoiques . 

Ji-J, - a. 35 m environ d'une alternance réguligre de calcaires blonds r e c r i s t a l l i -  

sés e t  de quartzi tes blanchâtres ou brunâtres. Les calcaires en bancs d6cimétriquesl puis cen- 

timétriques sont plus ou moins rec r i s t a l l i sés  e t  peuvent présenter une texture ocellaire.  I l  

s ' a g i t  d'anciennes biomicrites ou biopelmicrites a filaments courts. 

La richesse en quartzites augmente au fur  e t  à mesure que l 'on  s 'élève dans ce t te  formation. 

Ji-Jm - b. 2 m de calcaires bleutés r ec r i s t a l l i sés  en gros bancs a texture ocellai-  

re anciennes biocalcaréni t e s  à débris d'échinodermes. 

ml m2 E1J 
12 A 

Fig .  12 A . -  La formation s i l i c e u s e  in fér ieure  et  l e s  marbres d rognons de q u a r t z i t e s  ( P r o f i l  de T s e r i a ) .  

1 .  Calcaires  à fi laments.  - 2 .  Marbres d rognons de q u a r t z i t e s .  - 3 .  Quartzi tes .  

F ig .  12 B . -  Passage des marbres polychromes au f lysch  (Ouest de T s e r i a ) .  

1 .  Marbres polychromes. - 2 .  Biocalcar6nites .  - 3.  Ca lcsch i s te s  d g lob iger in idés .  - 4.  Flysch. 



3 .  LA FORMATION S I L I C W S E  INFERIEUXE E T  L E S  MARBmS A ROGXONS DE QUART- 

Z I T E  . 
Cette succession comporte de haut en bas ( f ig .  12 A) : 

J -Js - a. 3 m d'une sér ie  holosiliceuse de l i t s  g r i s ,  jaunâtres à rougeâtres, de 5 
m 

à 10 cm d'épaisseur séparés par de f ins  d é l i t s  moins cohérents e t  riches en granules de quartz 

Chacun de ces p e t i t s  bancs présente un coeur de quar tz i te  microcristallin à c r i s t a l l i n  micro- 

grenu, à rares cristaux de ca lc i te  subhédriques; puis il s ' en r i ch i t  (plus ou moins) vers l a  pé- 

riphérie en cristaux de ca lc i te  apla t is  pour passer à une croûte pulvérulente e t  finement po- 

seuse. 

Jm-ils - b. 1 m de calcaires r ec r i s t a l l i sés  ienticulaires,anciennes biocalcarénitesà 

débris de crinoides e t  rares cristaux de quartz néoformés. 

Jm-Js - C. 6 m de quartzi tes comparables à a. 

J m J s  - d. 1 m de calcaires r ec r i s t a l l i sés  hétérogranulaires comparables à b. 

Jm-Js - e. ! rn de quartzi tes en p e t i t s  bancs comparables à a. 

Js-Cs - a. 1 m d'une alternance de bancs de quartzi tes microcristal l ins t res  i r r é -  

guliers e t  d'isocalcarénites fortement r ec r i s t a l l i sées ,  grises e t  a débris d'échinodermes. Cette 

subdivision faisant  transit ion avec l a  formation précédente d ispara i t  vers l ' E s t  par é l i s ion 

tectonique vraisemblablement. 

Js-Cs - b. 2 m d'isocalcarénites grises foss i l i f6res1 moins rec r i s t a l l i sées  Tro- 

cho Zina sp. , Sazpingopore ZZa sp. ( ? )  , Ataxiophragmiidés, Lituolidés (cf .  Anmrobacutitesl e t  des 

débris de Dasycladacées ( ? )  (déterm. Bassoulet). On y observe en outre de p e t i t s  nodules de 

quartzi tes blanchâtres microcristallins (anciennes chai l les)  . 
Js-Cs - C. 80 à 100 m de calcaires g r i s  r ec r i s t a l l i sés ,  hétérogranulaires, B tex- 

ture ocel la i re ,  en bancs d'épaisseur variable mais pluridécimétrique. Ils sont en outre riches 

en nodules ou l i t s  i r régul iers  e t  lenticulaires de quartzi tes blanchâtres microcristallins. 

4 .  DES MARBRES GRENUS A I'TTERCALATIONS DE MARBRES F I N S  AC "FLYSCH" . 
Cette succession e s t  sa té r i a l i sée  par ( f i g .  11 B )  : 

Cs- E. 2 0 0  à 300 m de marbres g r i s  ou blancs, en bancs pluridécimétriques, homogra- 

nulaires, microgrenus à grossièrement grenus, présentant quelques rares intercalat ions de m s r -  

bres microcristallins à microgrenus, verdatres ou jaunâtres en bancs beaucoup plus minces. La 

finesse de l a  recr is ta l l i sa t ion de ces derniers e s t  certainement l i ées  à l a  nature micritique 

originelle de ces carbonates. Par contre l a  grosseur du grain de certains marbres g r i s  dérive 

peut-ëtre de l 'existence à l 'or ig ine  d'éléments figurés de l a  classe des arénites ou des rudi- 

t e s  (anciennes biocalcarénites ou biocalcirudites ? ) .  

E - a. 30 m de marbres verts  microgrenus en bancs peu épais (centimétriques) al-  

ternant avec des passées de marbres g r i s ,  microgrenus à grenus, en bancs pluridécimétriques e t  

à l i t s  réguliers, d'une dizaine de centimètres d'épaisseur de quartzi tes blancs microgrenus. 



E - b. 80 m d'une alternance remarquable de bancs pluridécimétriques de marbres 

gris  microgrenus à grenus e t  de quartzi tes blancs microcristallins en bancs centimétriques. A 

l 'échelle de l'affleurement l a  régulari té des l i t s  de quartzi tes blancs e s t  tout  à f a i t  carac- 

térist ique de cette subdivision. 

E - c. Une quarantaine de mètres de marbres en bancs de dix à t rente centimètres 

d'épaisseur, polychromes (blancs, verts  ou v i o l e t s ) ,  microcristallins à microgrenus, à rares 

passées lenticulaires de quartzites blancs e t  à globigérinidés t e r t i a i r e s .  

E - d. Une trentaine de mètres de marbres polychromes semblables aux précédents 

mais présentant quelques intercalations de biocalcarénites plus ou moins recr is ta l l i s6es  à : 

Grzybowskia sp. , Orthophragmines , GZoborotalia gr.  cerroazulensis, HalkyardZa sp. , Spiroctypeus 

sp., des Sphaerogypsines e t  des débris d'échinodermes idéterm. Fleury). 

0 1 .  Un ensemble terrigène calcaro-pélitique flyschoide. 

5 .  PASSAGE AU FLYSCH. 

Nous avons pu observer en dé ta i l  l e  passage des marbres polychromes à leur "flysch" l e  

long de l a  route Tseria-Prosilion (repère P, f ig .  10A) .Nous y avons relevé d 'Est  en Ouest e t  

du bas vers l e  haut ( f i g .  12B). 

E. Des marbres polychromes a Globigérinidés t e r t i a i r e s  e t  intercalat ions d ' intra-  

biocalcarénites recr is ta l l i sées  à Nummulitidés. 

01 - a. 3 m de calcschistes verdâtres se débitant en plaquettes ou en lames dans les- 

quels j 'ai pu extraire une riche microfaune à : GZobigerina ampZiapertura BOLLI, GZob-igerina 

prasaepis BLOW, GZobigerina tr ipar t i  t a  KOCH, Globigerinita m i m u s  (BOLLI , LOEBLICH a TAPPAN) 

e t  Globorotalia i n c r e b e s c e n s ( I 3 ~ ~ ~ ~ )  idéterm. Bizon) . 
01 - b. Une fomation flyschoide formée d'une alternance de calcschistes e t  de cal- 

caires marneux recr is ta l l i sés .  

B I  PRÉCISIONS SUR LES  NIVEAUX DE BASE DES "PLATTENKALK" : LA COUPE DU 

MOHASTÈRE VAÏTHEN I TSA , 

L'ancien chemin menant du Monastère Vaithenitsa, en ruine, au village dlExochorion (22O 

16' long. E - 36O54' l a t .  N-B, fig. 7 ) ,  à l ' E s t  de Kardamyli (f ig.  7 et14) m'a permis de 

compléter mes observations relatives' à l a  base de l a  sér ie  des "Plattenkalk". J ' a i  observé 

d'Est en Ouest (f ig.  13 ) : 

01. Des calcschistes brunâtres homologues de l a  subdivision O 1  du p ro f i l  pré- 

cédent (f lysch).  Le pendage es t  or ienta l  e t  se redresse de plus en plus lorsque l 'on  se  dir ige 

vers 1 'Ouest. 

FI. Une f a i l l e  apparemment normale. 

E. Des marbres polychromes (cf. subdivisions Ea e t  de l a  coupe de Tseria) tout  

d'  abord verticaux, puis pendant fortement vers 1 'Ouest. 
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Fiq. 14.-  Car te  géologique de l a  réqion dlExochor ion ( 8 ,  f i g .  6 ) .  

L I L ~ f  1 .  Néoggne d i sco rdan t .  - 2. S é r i e  marmoréenne ionienne.  - 3. S c h i s t e s  a Pos idon ies  s u p é r i e u r s .  - 4 .  0 Flysch. 

Fig.  15.- P r o f i l  du Monastère Va i then i t sa .  

1. Quar tzophyl lades .  - 2. Dolomies. - 3. C a l c a i r e s  à " tubu lu res"  de s p a r i t e .  - 4 .  C h a i l l e s  no i r e s .  

Fig.  16.- Car te  géologique de l a  région de P igad ia .  

1 .  Néogène d i s c o r d a n t  e t  é b o u l i s .  - 2 .  C a l c a i r e s  de T r i p o l i t z a .  - 3. Nappe des  Phy l l ades  g. - 4. Sé- 
r i e  mamoreenne ionienne.  - 5. Flysch ion ien .  



Ts-Ji - d e .  2 à 3 m de dolosparites xénotopiques sombres, microgrenues a grenues, à 

rares Mégalodontidés nains (2 cm au maxiriun). 

Ts-Ji - e t .  10 à 20 m de calcaires identiques à c ' .  

F5 
Une f a i n e  normale. 

3,-Js. Une formation holosiliceuse homologue de l a  formation s i l iceuse  inférieure 

de l a  coupe de Tseria. 

Ji-3,. Des marbres à filaments. 

'6 
Une f a i l l e  normale. 

L'ensemble précédent se  plissote puis plonge fortement vers l 'oues t  sous une épaisse sé- 

r i e  de marbres homologues des subdivisions J -C C -E e t  E de l a  coupe de Tseria. s S '  s 

C a  PRÉCISIONS SUR L E  PASSAGE DES MARBRES POLYCHROMES AU FLYSCH, LA COUPE DE 

P I G A D I A .  

Le chemin de Pigadia (22' 15'  long. E - 37' l a t .  N - D fig. 7 ) à Kentron longe l e  bord oc- 

cidental d'un grand monoclinal de "Plattenkalk" ( l e  massif des Pende Alonia) pendant réguliè- 

rement vers 1 'Ouest e t  de forme grossièrement carrée ( fig. 16 e t  17) . I l  bute par f a i l l e  à 

l 'Ouest contre des calcaires de Tripolitza ( f ig .  16 e t  17) e t  son coin Nord-Ouest e s t  recouvert 

en contact anormal par des phyllades. I l  s ' a g i t  sans aucun doute du plus bel  affleurement du 

point de vue s t ructura l  e t  morphologique, montrant l e  passage des "Plattenkalk" a leur "flysch". 

Immédiatement au Sud de Pigadia nous avons relevé l a  succession suivante du Sud-Est vers l e  

Nord-Ouest e t  de bas en haut ifig. 18A) : 

N W  
Calcaires de TRlPOLlTZA 

Pigadia 

Fig. 17.- Coupe de Pigadia. 

1. Marbres polychromes. -,2. Flysch ionien. - 3. Nappe des Phyllades g. - 4. Calcaires de Tripolitza. 

E. Des marbres polychromes microcristal l ins à microgrenus, en bancs décimétriques. 

Je  n ' a i  pas observé i c i  de bancs plus épais e t  grossierement grenus d'anciennes biocalcarénites. 

Ces marbres polychromes se débitent dans l eu r  part ie sommitale en t r è s  f ines  plaquetfes. Ils 



peuvent encore montrer selon l e  degré de leur recr iscal l i sa t ion des Globigérinid6s t e r t i a i r e s  

dont l e s  t e s t s  sont souvent grossièrement épigénisés par du quartz e t  de l ' a l b i t e .  

01 - a ' .  2 m de calcschistes jaunâtres a verdâtres contenant une riche microfaune : 

GZobigerina cnpliapertura BOLLI, GZobigerina praebutlddes BLOW, GZobigerina t r ipar t i ta  KOCH, 

GZ0bigez-i~ prasaepis BLOW, Globigerina unicaVus (BOLLI, LOEBLIM e t  TAPPAN) e t  Gtoborotatia 

increbescens BANDY) (determ. BIZON) . 
01 - b'. Un flysch pélito-gréseux passant relativement rapidement une alternance 

de pé l i t e s  e t  de calcschistes brunâtres. Les quelques bancs de grès de l a  base sont a ciment 

calcaire de spari te poecilitique néomorphe. L'épaisseur de ce t t e  formation e s t  d i f f i c i l e  à es t i -  

mer par suite de l 'existence d'une vaste nappe d'éboulis (f ig.  16) . 

Fiq. 18 A.-  Profil de Pigadia. 

1. Marbres polychromes en bancs déciktriques. - 2. Marbres polychromes se débitant en fines plaquettes. 
- 3. Calcschistes A globigerinidés. - 4. Gres. - 5 .  Pélites. 

Fig. 18 B.- Carte géologique détaillée de 1'Hagios Ilias (point culminant du Taygète). 

1. Dolomies de la Formation de Lakkomata. - 2. Phyllades de la Formation de Lakkomata. - 3. Série mar- 
moréenne ionienne. - 4. Schistes 3 Posidonies Supérieurs. - 5. Eboulis et moraines. 



DI PRÉCISIONS SUR LA PARTIE MOYENNE DE L A  SÉRIE DES "PLATTENKALK" LA COUPE DE 

L'HAGIOS I L I A S  (TAYGÈTE), 

Au Sud-Ouest de Sparte s e  dresse 1'Hagios I l i a s ,  point  culminant du Massif du Taygète 

(C. f ig.7 \ .  Du poin t  de vue géologique, il occupe l e  sommet d'un massif de "Plattenkalk" f a i l -  

l é  e t  de forme cartographique approximative trapézoidale ( f ig .  188). Ce bloc e s t  grossièrement 

mnocl ina l  dans s a  p a r t i e  méridionale i f ig .  19 ) e t  doucement penté vers l 'Es t .  I l  prend une 

forme syncl inale  dans sa  p a r t i e  septentr ionale.  Le s e n t i e r  csnduisant du refuge a lp in  au sommet 

dfEiagios I l i a s  e t  s e s  abords m'a permis de p réc i se r  l a  s t ra t igraphie  de l a  p a r t i e  moyenne de 

l a  s é r i e  des "Plattenkalk". Butant a l ' E s t  par  une f a i l l e  normale contre des dolomies de l a  ba- 

se  de Tr ipol i tza ,  v ien t  un ensemble dans lequel  j ' a i  pu relever  l a  succession suivante de bas 

en haut e t  de l ' E s t  vers l 'Ouest  ( f i g .  19 e t  2 0 A ) .  

Dolomies de Tripolitza 

//&255flZ// . 

Fig. 19.- Coupe de 1'Hagios Ilias. 

1. Maraine. - 2. Dolomies de la Formation de Lakkomata. - 3. Conglomérats polygéniques siliceux de la 
Formation de Lakkomata. - 4. Phyllades de la Formation de Lakkomata. - 5. Marbres grenus. - 6. Quart- 
zites. - 7. Marbres & rognons de quartzites. - 8. Calcaires marmiréens 3 filaments. - 9. Deloinies. 

Ji-Jm. Un ensemble t r è s  p l i s s é  formé d'une alternancw & e s  blanchatre9 h jau- 

nât res ,  microgrenus a grenus, en bancs décimétriques e t  de quar tz i tes  microcr i s ta l l ins  en bancs 

t r è s  i r r égu l i e r s .  Cet te  formation e s t  assez souvent masquée par des éboulis ou l e s  dépbts d'une 

moraine g l ac i a i r e  (Duf aure , 1975) . 

J -J . Une dizaine a une vingtaine de mètres d'une s é r i e  holosi l iceuse formée de 
m s 

bancs centimétriques de qua r t z i t e s  microgrenus séparés par de f i n s  i n t e r l i t s  de sch is tes  quart- 

zeux. 



J ~ - c ~  - al. 10 m de marbres tres tectonisés et riches en rognons de quartzites. 
JS-CS - b'. 5 a 6 m d'une alternance de marbres jaunatres grenus en bancs b6cid- 

triques et de quartzites poreux en bancs centimétriques. Les marbres contiennent de l'albite 

n6oforia8e et sont fortement Yfonnés. 



Js-Cs - C I .  80 à 100 m de marbres c l a i r s  microgrenus à grenus, en bancs d'épaisseur 

variable (50 cm à 1 m en moyenne) e t  t r è s  riches en rognons ou lits lenticulaires i r régul iers  

de quartzi tes blanchâtres microgrenus en général. Malgré une rec r i s t a l l i sa t ion  toujours t r è s  

net te ,  quelques bancs apparaissent encore comme d'anciennes calcarénites ou calcirudites. Mal- 

heureusement je n ' a i  pas pu iden t i f i e r  l e s  éléments figurés correspondants. 

Js-Cs - d'. 10 m de marbres sombres microgrenus à grenus en bancs décimétriques sé- 

parés par des bancs plus minces e t  assez réguliers de quartzi tes microcristal l ins noirs ou g r i s .  

Dans l e s  marbres on peut observer des fantômes de Gtobotmaicana sp. bicarénés (déterm. Fleury). 

Quant aux quartzi tes ils renfernient de nombreux fantômes de radiolaires. 11 s ' a g i t  d'anciennes 

radiolari  tes. 

Js-Cs - e ' .  10 m de marbres c l a i r s  microgrenus à grenus, en gros bancs, riches en 

rognons de quartzi tes blancs. 

Js-Cs - f ' .  5 m de marbres noirs microgrenus en bancs centimétriques e t  riches en 

passées lent icula i res  régulières de quartzi tes microgrenus noirs. 

Cs-E - a ' .  Une trentaine de mètres de marbres noirs  se débitant en plaquettes centi- 

métriques, microcristallins à c r i s t a l l i n s ,  riches en fantdmes de GZobotruncrnM sp. (déterm. 

Fleury). Cet ensemble comporte en outre une passée de l i thocalcirudite r ec r i s t a l l i sée ,  tres hé- 

térogranulaire, à bioclastes anguleux. 

Cs-E - b ' .  300 rn environ de marbres c l a i r s  en gros bancs, en général grenus. La re- 

c r i s t a l l i sa t ion  e s t  assez poussée, mais on peut encore reconnaître assez souvent d'anciennes 

calcarénites ou calcirudites. Mais il e s t  impossible d ' iden t i f i e r  l e s  éléments figurés (bio- 

clastes ou l i thoclastes ?) .  Les bancs lenticulaires de quartzi tes blancs y sont rares. On peut 

y relever en outre quelques passées peu épaisses de marbres noirs en plaquettes comparables à 

ceux de l a  subdivision C -E-a' mais azoiques. 
S 

E l  PRÉCISIONS SUR LE FACIÈS FLYSCH : COUPE DE PALAIOPANAGIA.  

Immédiatement à l 'ouest  de Palaiopanagia (22'27' long. E - 36'59' l a t .  N - repère E ,  f ig .  

7) l a  route conduisant au hameau de Kryoneri coupe une sé r i e  de "Plattenkalk" plissée en un 

p e t i t  an t i c l ina l  d ro i t  découpé par des f a i l l e s  normales, venant buter à l'Ouest contre l e s  

schistes de l a  nappe des Phyllades par l ' intermédiaire d'une f a i l l e  normale mais de r e j e t  ver- 

t i c a l  notablement plus important que l e s  préc6dents ( f ig .  20B e t  21). Dans ce t te  région l e s  

F i g .  20 A. -  P r o f i l  de 1'Hagios I l i a s .  

1 .  Marbres et q i iar tz i t e s .  - 2 .  Quartz i t e s  des  S c h i s t e s  à Posidonies i n f é r i e u r s .  - 4 .  Marbres no irs  à 
Globotruncana. 

F ig .  20 B.- Carte de l a  région de Palaiopanagia. 

1 .  Néogène discordant e t  éboul i s .  - 2 .  Calcaires  de Tr ipo l i t za .  - 3 .  Nappe des  Phyllades.  - 4.  Sér ie  
marmoréenne ionienne. - 5. Flysch ion ien .  

F ig .  20 C. -  P r o f i l  de Palaiopanagia. 

1 .  Marbres polychromes. - 2 .  Marbres à nummulitidés. - 3 .  Ca lcsch i s te s  à globigérinidés .  - 4 .  P é l i t e s .  
- 5 .  Grès. 



Fig.  21 .- Coupe de Palaiopanagia. 

1 .  Néogène discordant.  - 2 .  Nappe des Phyl lades  e. - 3 .  Flysch ion ien .  - 4.  Marbres polychromes 
ionien.  

"Plattenkalk" sont couronnés par un f lysch typique pelito-gréseux, assez semblable au flysch 

de Tr ipol i tza .  I l  s ' en  dis t ingue par  un début d'induration. J ' a i  pu, dans chacun des p e t i t s  

compartiments f a i l l é s ,  observer en de nombreux points  l e  passage des marbres à ce flysch. J ' a i  

pu a i n s i  reconst i tuer  l a  succession suivante de bas en haut ( f i g .  20 C) : 

E. Des marbres polychromes verdâtres à rougeâtres, ayant souvent une tex ture  ocel- 

l a i r e .  Le fond de l a  roche e s t  microgrenu, tacheté de nombreuses plages de c a l c i t e  grenue cor- 

respondant à d'anciens t e s t s  de globigérinidés totalement r e c r i s t a l l i s é s .  Dans quelques ra res  

bancs grossièrement grenus (anciennes biocalcaréni tes)  j ' a i  pu observer des fantdmes de Nummuli- 

t i d é s  fortement r e c r i s t a l l i s é s .  Vers l e  sommet de c e t  ensemble l a  r e c r i s t a l l i s a t i o n  s ' a t ténue  

e t  des t e s t s  de globigérinidés t e r t i a i r e s  deviennent i den t i f i ab l e s ,  bien que souvent épigénisés 

par du quartz  e t  de p e t i t s  cr is taux d ' a lb i t e .  

01 - a". 1 m de ca lcschis tes  verdâtres à brunâtres r iches en microfaune : Globige- 

rZna cmipZiape~tura BOLLI, GZobigerina prasaepis BLOW, GZobigerina t r ipar t i ta  KOCH, Globigerim 

praebul Zo&des BLOW, GZobigerinita micavus (BOLLI , LOEBLICH & TAPPAN) . Cette associat ion micro 

faunistique e s t  identique à ce l les  relevées sur  l e  f lanc  occidental  du Taygète moyen (coupes de 

Tseria  e t  Pigagia) à l 'exception de Globorotalia increbescens (BANDY) . 
01 - b". Un flysch pélito-gréseux tou t  f a i t  typique, malgré une r e c r i s t a l l i s a t i o n  

déjà  sens ib le  de pé l i tes .  Les bancs de grès sont nombreux, à ciment de s p a r i t e  poec i l i t ique  néo- 

mrphe.  Ils peuvent a t t e ind re  50 cm d 'épaisseur  e t  présenter des f igures  de base de banc. 

Ce flysch pélito-gréseux af f leure  en de nombreux points  dans l e  coin nord-oriental du Taygète 

plus précisément dans l e  t r iangle  Goranos-Arna - Koutsouna ( f i g .  26) . 

F I  ANNEXE : COUPE DE LA ROUTE KALAMATA - SPARTE, 

Bien que non f o s s i l i f è r e ,  l a  bonne qua l i t é  de 1 'accès t r è s  f a c i l e  de ce t t e  coupe en justi- 

f i e  l a  descript ion.  En e f f e t  e l l e  permet à un observateur pressé de s e  f a i r e  une bonne idée de 

l a  pa r t i e  sommitale de l a  s é r i e  des "Plattenkalk". 



La route Sparte-Kalamata emprunte L'Ouest de Tr ip i  l a  gorge de Langada (repère G,  f i g .  

2 3 ) .  Celle-ci e s t  tou t  d'abord creusée dans des dolomies cataclasées se  ra t tachant  a l a  base 

de l a  s é r i e  de Trrpol i tza ,  puis  e l l e  coupe, par une cluse épigénique, l a  s é r i e  p l i ssée  des 

"Plattenkalk" ( f i g .  23) qu i  vient  buter  par  f a i l l e  a l ' oues t  contre l e s  ép ischis tes  de l a  nap- 

pe des Phyllades. J ' a i  pu relever  en t re  l e s  points  A e t  B i f ig .  23) l a  succession suivante de 

bas en haut ( f i g .  24 e t  25) : 

Fig. 2 2 . -  Carte de l a  région de Goranos - Spartia - Arna. 

1 .  Eboulis. - 2 .  Sér ie  ionienne marmoréenne. - 3 .  Flysch ionien.  - 4 .  Nappe des Phyllades g. 

Fig.  2 3 . -  Carte d é t a i l l é e  des gorges de Langada. 

1 .  Dolomies de Tripol i tza.  - 2. Nappe des Phyllades s l .  - 3 .  Série marmoréenne ionienne 

Fig. 24.- Prof i l  des gorges de Langada. 

1 a 5 voir f i g .  29. 



I A 
Extrusion 

Fig. 2 5 . -  Coupe des gorges de Langada. 

1 .  Marbres verts .  - 2.  Alternance de marbres g r i s  e t  de quartzites  blancs. - 3 .  Aorizon s i l i c e u x  
éocene. - 4 .  Marbres polychromes. - 5 .  Flysch ionien. - 6.  Nappe des Phyllades e. 

E - a ' .  25 à 30 m de marbres quartzeux b m  c l a i r  ou verts ,  finement l i t é s  e t  aux 

joints  de s t r a t i f i ca t ion  grossièrement crénul6s. 

E - b ' .  Une centaine de mètres d'une alternance t r è s  régulière de marbres grenus, 

noirs  ou gr is ,  en gros bancs e t  de quartzi tes b lancsr t rès  purs, a structure granoblastique ho- 

mogranulaire. I l  s ' agi t  de 1 'homologue de l a  subdivision E.b de l a  coupe de Tseria ( f ig .  11 B) . 
E - c ' .  5 a 10 m d'une alternance de marbres brunâtres, grenus,en bancs décimétri- 

ques e t  de quartzi tes micacés, brunâtres e t  en bancs plus minces. 

Cette formation exis te  dans tout l e  Taygète septentrional. Elle semble n 'exis ter  que loca- 

lement plus au Sud. Nous l'avons par exemple retrouvée a l ' E s t  de Platsa (repère H, ffg. 7 )  e t  

dans l e  massif de 1'Anina ( f ig .  7 )  Par contre e l l e  n 'exis te  pas dans l a  coupe de Tseria ( f ig .  

1 1 ~ ) .  Elle ne do i t  pas, en cartographie, ê t r e  confondue avec une par t ie  des subdivisions J -J i rn 
de l a  coupe de Tseria ou Js-Cs de l a  coupe du Taygète. Ce problème e s t  apparemment simple à 

r6soudre étant  donné l e s  différences 1ithol.ogiques net tes  existant  entre l e s  formations enca- 

drant ces différentes subdivisions dans l e  Taygète septentrional e t  central. 

E - d ' .  Des marbres polychromes microcristal l ins a microgrenus, extrèmement f a i l l é s ,  

en bancs décimétriques e t  présentant quelques rares passées de quartzi tes blancs peu épaisses 

(épaisseur : 100 m environ) . 

01. Dans un p e t i t  graben en amont du pont l e  plus occidental de ce secteur, l e s  mar- 

bres polychromes passent progressivement à des p é l i t e s  e t  des calcschistes verdgtres a bruna t re~  

qui n'ont pas malheureusement fourni de microfaune, car trop recr is ta l l i s6s .  

G I  EXTENSION AU MASSIF  DU PARNON DE LP STRATIGRAPHIE DÉFI NIE DANS LE MASS 1 F 

DU TAYGÈTE, 

A l 'Es t  de l a  plaine de Sparte, l e s  "Plattenkalk" affleurent  a nouveau e t  forment l 'épine 

dorsale du massif du Parnon, depuis l e  sommet du Megalo Tourla (point culminant de ce chafnon) 

au Nord jwqu'aux sorrnilets de 1 'Elat ias e t  du Tsunga au Sud (fig.  2 6 ) .  Je n ' a i  pas pu effectuer 

dans ce massif une étude stratigraphique aussi dé ta i l l ée  que dans celui du Taygète. La recris-  

t a l l i sa t ion  y e s t  plus poussée e t  l a  tectonique de f a i l l e s  t r è s  intense, c e t t e  dernière e s t  



Fiq. 26. -  S é r i e s  ioniennes  du Parnon - Local isat ion des régions  é tud iées .  

1 .  Eboulis e t  NéogSne discordant.  - 3 .  Sér ie  ionienne ind i f f érenc iée .  - 3 .  Nappe des  Phyl lades ,  SOries 
de Tr ipo l i t za  e t  du Pinde-Olonos i n d i f f é r e n c i é e s .  



l i é e  a l ' é t ro i t e s se  des affleurements de "Plattenkalk", qui bien qu'étant l ' un i t é  structurale 

l a  plus basse, forment tous l e s  plus hauts soumets de l a  chafne. 

En f a i t  il e s t  plus ou moins fac i l e  d ' iden t i f i e r ,  dans ce puzzle s t ructura l ,  l a  pa r t i e  

moyenne e t  l a  part ie sommitale de l a  sé r i e  définie dans l e  Taygète. 

1. LA SERIE DU PlEGALO TOURLA P m S  DE KASTANITSA. 

Ainsi A l ' E s t  de Kastanitsa (22O39' long. E ,  37O18' l a t .  N - fig. 26 e t  27 ) j 'a i  pu obser- 

ver l a  succession suivante de bas en haut e t  du Nord vers l e  Sud (coupe A.B, fig.27 e t  28:. 

Big. 27. -  Carte detaillde de l a  région de Kastanitsa. 

1 .  Eboulis. - 2 .  Pinde-Olonos. - 3 .  Calcaires de 
Gavrovo-Tripolitna. - 4.  Nappes des Phyllades. - 5 .  
Schistes d Posidonies supérieurs. - 6 .  SBrie marmorB- 
enne ionienne. 

Fig. 28 . -  Profil de la  formation si l iceuse infBrieure 
du Megalo Tourla. 

1 .  Marbras. - 2 .  Marbres grenus à quartz, albite e t  
actinote. - 3 .  Quartnites. - 4.  Marbres B rognons de 
quartzites. 

Ts-Jm. Des marbres grenus à grossièrement grenus en bancs relativement épais,  e t  

pouvant présenter une texture ocellaire.  Les derniers bancs présentent un clivage grossier  pa- 

r a l l è l e  a l a  s t r a t i f i ca t ion  e t  de f ines passées si l iceuses (quartzi tes microgrenus). Ils con- 

tiennent en outre des minéraux de mëtamorphisime : actinote,  a l b i t e ,  micas blancs, sphène e t  

un phyllosi l icate brun. 

J,-Js. Une épaisse sé r i e  (50 a 100 m)& quartzi tes en bancs décidt r iques .  Il s 'a- 

g i t  de quartzites micacés, grossièrement cl ivés,  blanchâtres A brunatres. Le quartz se  présente 

Soit  sous forme de table t tes ,  s o i t  sous forme de grains. Certains bancs présentent d'assez n m  

breuses plages de ca lc i te  grenue , donnant A ces roches une texture ocellaire.  Les min6raux 

autres que l e  quartz e t  l a  ca lc i t e  sont : mica blanc , chlori te e t  sphène. 



J ' a i  observé en outre  d 'assez nombreuses passées l en t i cu l a i r e s  (? )  plus  ou m i n s  épaisses,  

de marbres s i l i c eux  hétérogranulaires en bancs pluridécimétriques. Ils renferment auss i  des M- 

néraux de métamorphisme : ac t inote ,  a l b i t e ,  mica blanc e t  phy l lo s i l i ca t e  brun. 

Js-Cs. Des marbres noi rs  grossièrement grenus, en bancs pluridécimétriques r iches 

en niveaux i r r é g u l i e r s  de qua r t z i t e s  microgrenus blanchâtres. Ils passent  vers l e  haut des 

marbres à grain plus f i n  mais toujours aus s i  r iches en quar tz i tes .  

2 .  LA SERIE DU MONT FAJA A L 'EST DE SPARTE. 

J 'ai  observé une succession tout  à f a i t  comparable p l u s  A l 'Ouest.  A l ' E s t  de Chrisafa 

( f ig .  26) l e s  t e r r a in s  const i tuant  l e  Mont Faja sont  e n t a i l l é s  par  une cluse épigéniques (22' 

30' long. E ,  37"03' l a t  N) qui permet d'en é tudier  l a  s t ra t igraphie  e t  l a  s t ruc ture .  L e s  

Fig. 29.- Carte d'une partie du Mont Faja. 

1. Neogène discordant e t  éboulis. - 2 .  Nappe des phyl- 
lades. - 3 .  Formation si l iceuse inférieure. - 4. For- 
mation si l iceuse inférieure broyée. - 5 .  Série marmo- 
réenne ionienne. 

Fig. 30.- Profil de l a  formation si l iceuse inférieure 
du M t  Faja. 

1 .  Marbres grenus. - 2. Quartzites. - 3 .  Marbres à 
rognons de quartzites . 



"Plattenkalk" y dessinent un ant ic l inal  simple dont l e  f lanc or ienta l  e s t  chevauchant ( f ig .  29 

e t  3 1 ) .  J ' a i  pu relever dans l a  par t ie  axiale e t  autochtone r e l a t i f  de ce t  ant ic l inal  (repère 

CD, f ig.  29) l a  succession suivante de bas en haut e t  d'Est en Ouest ( f ig .  3 0 )  : 

Ts-J,. Des marbres grenus à grossièrement grenus, g r i s  en gros bancs. 

Jm-Js. Une quarantaine de mètres d'une sé r i e  essentiellement s i l iceuse ,  formée de 

bancs décimétriques, de quartzi tes microcristallins à t r è s  rares lamines irréguli&res de calci-  

t e .  A l a  base de ce t  ensemble on note quelques bancs lent icula i res  de marbres microgrenus à 

quartz e t  albite.  

Js-Cs. Des marbres en gros bancs e t  riches en rognons de quartzi tes.  

La formation si l iceuse J -J apparait clairement comme homologue de l a  formation s i l iceuse  m s 
inférieure J -J du massif du Taygète grace à son passage systématique vers l e  haut à des mar- 

m s 
bres riches en rognons de quartzi te.  L'absence de calcaires a filaments e s t  probable dans l e  

Mont Faja, e l l e  n ' e s t  qu'apparente dans l e  Megalo Tourla l a  r ec r i s t a l l i sa t ion  é tant  trop impor- 

tante  pour espgrer iden t i f i e r  des bioclastes. 

Fig.  31.- Coupe de llextr€mit€ nord du Mont Faja. 

1 .  Marbres ioniens triasico-jurassiques.-  2 .  Formation s i l i c e u s e  inférieure.  - 3 .  Marbres ioniens ju- 
rassiques e t  éocènes. - 4 .  Marbres ioniens indifférencies .  - 5 .  Formation s i l i c e u s e  inférieure broyée. 
- 6 .  Nappe des Phyllades. - 7 .  Néogène discordant e t  éboulis .  

En outre j ' a i  pu observer l a  par t ie  sommitale de l a  s é r i e  (=semble Er formations des ma: 

bres à bancs de quartzi tes e t  des marbres polychromes) dans l e  mont Hagios Efthimios a l ' E s t  

de Goritsa (fig. 26), dans l e  P s i l i  Rachi au Nord du &me vil lage e t  l e  long de l a  route nena 

à Kosmas entre les  massifs du Prophète I l i a s  e t  de KoroMlia ( f ig .  26 ) . 
Par contre l a  r ec r i s t a l l i sa t ion  e s t  t e l l e  que les  ensembles C e t  Ts-J, ne peuvent ê t r e  

S 

discriminés d coup sar à l ' échel le  de l'affleurement. 



Malgré ce dernier problème, nous constatons que l ' on  peut iden t i f i e r  au niveau des "Plat 

tenkalk" du Parnon une sé r i e  identique a cel le  du massif du Taygète e t  caractérisée par une 

sé r i e  saliceuse inférieure bien définie par son passage vers l e  haut a l a  formation des marbr 

a rognons de quartzites. 

Cette conclusion nous amène à réfuter  certaines observations de Tataris e t  Marangoudakis 

( 1966 e t  légende de l a  carte géologique dlAstros, 1970). Ces auteurs admettent l 'existence da 

l a  par t ie  supérieure de l a  sé r i e  des "Plattenkalk" de passées peu épaisses de quar tz i tes  e t  

phyllades q u ' i l s  considèrent conmie homologues des schistes de l a  nappe des Phyllades. Ces af- 

fleurements de quartzi tes correspondent en f a i t  à l a  formation J -Jsr formation s i l iceuse  m f  
m 

r ieure,  qui e s t  par t ie  intégrante de l a  sér ie  des "Plattenkalk" e t  n ' a  aucun rapport avec l a  

nappe des Phyllades. 

1 1 , SYNTHÈSE STRAT 1 GRAPHIQUE E T  A T T R I B U T I O N  D E  

C E T  AUTOCHTONE R E L A T I F  A L A  ZONE I O N I E N N E  

Ce t ravai l  d'analyse terminé il m'est possible désormais de proposer une strat igraphie des 

"Plattenkalk" fondée sur  l a  succession de formations bien définies. Pour chacune d ' e l l e s  je 

rappellerai ses principales caractéristiques lithologiques e t  faunistiques puis je propose- 

r a i  un age qui sera ensuite précisé ou non grace & une comparaison avec l e s  sér ies  ioniennes 

non métamorphiques d'Epire-Akarnanie e t  d'Albanie. En e f f e t ,  sans t en i r  compte d 'autres cr i tè-  

r e s ,  l e s  observations que je viens de fa i re  montrent objectivement de t r è s  grandes ressem- 

blances entre ces dernières e t  l a  sér ie  des "Plattenkalk" du Péloponnèse méridional. 

Je  propose donc synthétiquement l a  succession suivante de bas en haut (f ig.  32 e t  33) . 

A ,  LA FORMATION D E  B A S E  D E S  C A L C A I R E S  E T  D O L O M I E S  T R I A S I C O - L I A S I Q U E S  : TS-JI 

(PROFILS DE TSERIA ET V A T  THEN ITSA) , 

Il s ' a g i t  d'une dpaisse sé r i e  (600 m environ) de dolomies e t  calcaires dolomitiques en 

gros bancs. Ces carbonates font su i t e  a un épisode dét r i t ique  f in  (arénites e t  l u t i t e s )  d'é- 

paisseur inconnue (p ro f i l  1 de Tseria, T -J. a & d ; p r o f i l  2 de VaTthenitsa, T -Ji a ' ) .  
S 1 S 

1. Seul l e  sommet de c e t  ensemble carbonaté e s t  foss i l i f è re  e t  a fourni des p e t i t s  Méga- 

lodontidés. En Grèce, dans l a  zone du Gavrovo-Tripolitza l e s  Mégalodontidés se rencontrent s o i t  

au Trias supérieur (Ktenas, 1924 ; De Wever, 19751, s o i t  au Lias (Dercourt, 1964 ; Tataris  e t  

Marangoudakis, 1966 ; Thiébault, 1973 ; De Wever, 1975) . J e  propose donc un 8ge t r iasico-l iasique 

pour l'ensemble de ce t te  formation. 

2 .  De par ces faciès e t  sa  position sous les  calcaires à filaments, ce t te  formation e s t  

l'homologue des dolomies (Aauptdolomit de Renz) e t  des calcaires de Pantokrator dlEpire- 

Akarnanie où cet  ensemble e s t  daté du Trias supérieur (Calcaires de Foustapidima a Cardita 

GhbeLi e t  calcaires a polypiers tr iasiques de Kerkyra, Renz, 1904) au Lias infér ieur  (Calcai- 

res de Pantokratar & Pateodasycladus mediterraneus (Aubouin, 1959 ; IGRÇ e t  IFP, 1966) . 



11 e x i s t e  malgré t ou t  une différence notable en t r e  ces deux ensembles. En Albanie e t  en 

Epire-Akarnanie, une s é r i e  évaporitique e s t  connue par  sondage sous une épaisseur  nettement 

plus importante de dolomies i f ig .  33). L'âge de ces "gypses" e s t  controversé (GjFkopulli e t  

Rama, 1973) mais l a  p lupar t  des auteurs leur  donne un âge t r ias ique  supérieur  (Boxnovas, 1960 ; 

IGRS e t  IFP, 1966 : Bajo, 1974 ; Çela e t  c o l l . ,  1974 ; Mezini, 1974 ; V e h j  , 1974). 

Par contre en Péloponnèse mériàional l e  niveau l e  plus bas observé e s t  un horizon d 6 t r i t i -  

que. Aucun f a i t  d 'observation ne permet d'en p réc i se r  l ' âge  exact e t  par  conséquent d'en f a i r e  

un équivalent l a t é r a l  des gypses de l a  zone ionienne non métamorphique. 

1. Des cha i l les  no i res  apparaissent dès l e  sommet de l a  formation T -J. mais sans que l e  s 1 

microfaciès des carbonates qui  l e s  renferment ne s e  modifient de manière notable (ca lca i res  

i soc las t iques  ou dolomies). Par contre avec l a  formation J .  Gn a l ' a s soc i a t i on  â l a  f o i s  de 
1 

cha i l l e s  noires  e t  d'anciennes micri tes  azoiques. 

2 .  Aucun fos s i l e  ne permet de préc iser  l ' â g e  de ce t t e  formation. 

3 .  Mais l ' assoc ia t ion  lithologique déf in ie  précédemment évoque t r è s  nettement l e s  calcai-  

res de S ina is  dlEpire-Akarnanie (I.G.R.S. e t  I .F.P.,  1966) ou l e s  ca l ca i r e s  f i n s  l i t é s  sans fos- 

s i l e s  e t  à s i l e x  dtAubouin (1959) s i t u é s  sous des ca lca i res  a filaments ou 1es"Schistes à Posi- 

donles" supérieurs. Cette corrélat ion nous permet de proposer un âge l ias ique  comparable à ce- 

LUI. des ca lca i res  de S ina is  (Lias moyen). 

C .  LES CALCAIRES MARMOREENS A FILAMENTS : J I-JM (PROFILS DE TSERIA  ET D'HAGIGS- 
I L I  A S ) ,  

1. Cette formation s e  dé f in i t  comme une alternance de ca lca i res  p lus  ou moins r ec r i s t a l -  

l i s é s  à filaments e t  de bancs de qua r t z i t e s  (30 à 50 m dV6paisseur ) .  

2 .  Les s eu l s  b ioc las tes  reconnus au se in  des ca lca i res  sont des filaments courts.  Les f i -  

laments courts  sont c i t é s  dans toute l a  Mésogée du Lias supérieur au M a i m  (Peyre, 1959). Ils 

n 'on t  donc aucune valeur s t rat igraphique précise.  

3 .  Mais ce t t e  formation e s t  sans conteste  l'homologue des ca lca i res  à filaments dlEpire- 

Aicarnanie, mal datés dans ce t t e  réglon du Bajocien (I.G.R.S. e t  I.F.P., 1966). C 'es t  pourquo1 

le propose un âge Jurassique infér ieur  à moyen pour ce t t e  formation du Péloponnèse méridional. 

Fig. 32.-  Prof i l  synthétique des "Plattenkalk" ioniens du Péloponnèse méridional. 

A. Lithologie. - B .  Faunes e t  microfaunes. - C .  Age proposé. - D. Principales formations. - E .  Abrévia- 
tion stratigraphique u t i l i s e e .  - F.  Epaisseurs r e l a t i v e s  r e e l l e s  des d i f ierentes  formations. 

1 .  P e l i t e s .  - 2 .  Grès. - 3. Biocalcarénites. - 4 .  Marbres f i n s .  - 5 .  S i l i c e  : quartzites  e t  c h a i l l e s .  - 
6.  Marbres 3 Globotruncana sp.  - 7 .  Marbres grenus. - 8 .  Dolomies. - 9.  Dolomies &gah&sdAàes. - 10. 
Phyllades. 
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4 .  Dans l e s  prof i l s  du Mégalo Tourla e t  du Mont Faja ces deux derniers  ensembles (Ji e t  

J.-J ) n ' ex i s t en t  pas. Les carbonates sous-jacents à La s é r i e  s i l i c euse  infér ieure  (J -J ) for- 
1 m m s 

ment un ensemble unique T -J car aucun f a i t  de t e r r a i n  n'indique de discontinui té  sédimentai- 
s m' 

r e  en t re  ce dern ier  e t  l e s  termes p lus  récents.  Ce phénomène e s t  fréquent en Epire-Akarnanie. 

Da LA FORMATION S IL ICEUSE INF~RIEURE : JM-Jç (PROFILS DE TSERIA. D'HAGIOS-1 LIAS. 

DU MEGALO TOURLA ET DU MONT FAJA) 

1. C'est  une formation essentiellement s i l i c euse  formées de bancs de quar tz i tes  centimé- 

t r iques  (20 â 100 m d 'épaisseur) .  

2. Aucun foss i le  n ' a  é t é  trouvé dans ce t t e  formation. 

3. Venant sur  des ca lca i res  à filaments ( p r o f i l  de Tserial c e t t e  formation s i l i c euse  e s t  

l'homologue des schistes  à Posidonies supérieurs d'Epire-Akarnanie dont l ' âge  peu préc is  va du 

Oogger au Malm (Bajocien supérieur ? à Oxfordien ? - I.G.R.S. e t  I.F.P., 1966). J e  propose donc 

un age comparable pour son homologue en Péloponnèse méridional. 

1. I l  s ' a g i t  d'une s é r i e  silico-carbonatée relativement épaisse (100 â 2 0 0  m environ) ca- 

rac té r i sée  pa r  s a  richesse en rognons ou l i ts  i r r égu l i e r s  de qua r t z i t e s  blanchâtres. 

2 .  La base de ce t te  formation ( p r o f i l  1 de Tseria ,  J -C b, f ig .  12A) nous a l i v r é  des 
S S 

bioclastes  : Trochoiina sp. e t  SaZpingopore lZa sp. ( ? )  qui bien qu 'indéterminables specifique- 

ment évoquent p lu tô t  pour Bassoulet qui l e s  a déterminés des formes au Jurassique supérieur ou 

de l'extrème base du Crétacé. La découverte de GZobotmccma sp. (bicarénés) ( p r o f i l  d1Hagios- 

I l i a s ,  J -Cs d m ,  fig.2OA) confère au sommet de c e t t e  s é r i e  un bge au moins Turonien e t  peut- 
s 

Otre Sénonien. J e  propose donc un bge Jurassique supérieur à Crétacé supérieur ,  pour ces mar- 

bres  rognons de quar tz i tes .  

3. c e t t e  formation s e  corrèle t r è s  facilement avec les ca l ca i r e s  de Vigla de l a  zone io- 

nienne d'Epire-Akarnanie, où ils sont  da tés  précisément du Tithonique à l eu r  base e t  du Séno- 

nien in fé r i eu r  8 leur sommet. D e  ce f a i t  l a  formation s i l i c euse  supérieure (subdivision Js-C 
S 

d '  du p r o f i l  d 'Hagios-Ilias,  fig.2ûA) de par s a  richesse en bancs de r ad io l a r i t e s  e s t  c e r t a i -  

nement l 'équivalent  de l a  zone s i l i c euse  des ca lca i res  de Vigla. E l l e  a dans l e  cas présent  

Fiq. 33.- Comparaison des "Plattenkalk" ioniens péloponnésiens avec la série ionienne d'Epire-Akarnanie. 

A a D. "Plattenkalk" ioniens p6loponnésiens : A. Abréviations stratiqraphiques. - B. Lithologie. - C. 
Principales formations. - D. Ages proposés. - 
E, F. Série ionienne d'Epire-Akarnanie : E. Principales formations. - F. Lithologie. 

1. Flysch. - 2. Marbres polychromes. - 3. Calcaires. - 4. Alternances marbres et quartzites. - 5. Cal- 
caires & débris de rudistes. - 6. Marbres grenus. - 7. Calcaires. - 8. Calcaires ou marbres à silex ou 
rognons de quartzites. - 9. "Schistes" siliceux ou quartzites. - 10. Calcaires à filaments. - 11. Cal- 
caires 3 Meqalodontidés. - 12. Calcaire "ammonitico-rosso. - 13. Phyllades. - 14. Calcaires néritiques. 
- 15. Dolomies. - 16. Evaporites. 
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(5~îbcicmozcma sp. bicarénés) un bge au moins Turonien. Cet âge relativement récent e s t  une ca- 

rac té r i s t ique  de l a  zone ionienne externe (I.G.R.S. e t  I.F.P., 1966) comme l ' e s t  l a  présence 

de ca lcaréni tes  ou ca lc i rudi tes  dans l a  subdivzsion J -C c '  ( p r o f i l  dVHagios-I l ias) .  s S 

1. Cette formation épaisse (300 m environ) holocarbonatée s e  ca rac t é r i s e  par  des marbres 

grenus en gros bancs i n t e r ca l é s  de passées peu épaisses de marbres f i n s .  

2 .  La base de c e t  ensemble a fourni des GZobotruncma sp. du Sénonien d'après Fleury qui  

les  a déterminés. Ceci nous permet donc de borner inférieurement l ' âge  de c e t t e  formation par 

l e  Sénonien. Par contre aucune microfaune ne m'a permis de préc iser  L'âge du sommet de c e t  en- 

semble qui  peut donc é t r e  Sénonien ou Eocène, compte tenu de l ' age  des t e r r a i n s  sus- jacents.  

3 .  11 s ' a g i t  i c i  de l'homologue bien typé des ca lca i res  microbréchiques à débris de ru- 

d i s tes  e t  in te rca lés  de ca lca i res  f i n s  a GZobotruncma sp. ,  d'âge Sénonien supérieur en Epire- 

Akarnanie. Dans ce t t e  dernière région l e  passage des ca lca i res  sénoniens supérieurs  aux calcai-  

res  éocènes s e  f a i t  dans l a  plupart des cas sans changement l i thologique remarquable. Ce der- 

n ie r  f a i t  confirme donc l ' imposs ib i l i t é  de proposer un âge plus préc is  pour l e  sommet azoique 

de l a  formation correspondante en Pélopcnnése méridional. 

GI L E S  MARBRES A BANCS DE Q U A R T Z I T E S  BLANCS E T  LES MARBRES POLYCHROMES : E 

(PROFILS DF TSERIA, DE PIGADIA PALAIOPANAGIA ET DES GORGES DU LANGADA), 

1. Cette formation e s t  Zrès blen déf in ie  par  l a  succession de bas en haut : d'une a l t e r -  

nance remarquable de sarbres  e t  qua r t z l t e s  blancs (100 m environ) p u s  àe niarbres polycnrones 

( 100 ni envrron) . 
2 .  Seuls l e s  narbres wlychrones sont bien datés  de 1'Eocène ou plus précisénient de 1'Eo- 

cène supérieur ( p r o f i l  de Tseria E. d ,  f ig .  11B e t  E ,  iig. 12B) . 
3 .  L'ensemble de c e t t e  formation peut é t r e  cor ré lé  avec l e s  ca l ca i r e s  éocènes pélagiques 

OU microbrdchiques 3 s i l e x  de l a  zone ionienne d'Epire-Akarnanie. En e f f e t  le  ne t  enrichisse-  

ment de la  sé r i e  en s i l i c e  marque un changement dans l e s  conditions de sédimentation qui  s'ob- 

serve aus s i  en Epire-Akarnanie au cours de 1'Eocène. C'est  pourquoi je propose un dge éocène 

pour 1 'ensemble de l a  formation. 

1. La derniere formation voi t  l ' i n s t a l l a t i o n  progressive d'une sédimentation terr igene.  

Sur l a  façade occidentale du Taygète il s ' a g i t  d'un ensemble flyscholde pélito-carbonaté (f lyscn 

ca lca i re )  ; par contre s u r  l a  façade o r i en t a l e  de ce même massif a f f leure  un flysch typique 



gréso-pelitique. L'épaisseur maximale observée r e s t e  f a i b l e  (150 m environ) mais ce f a i t  nP pas 

de s ign i f i ca t i on  simple ca r  l a  s é r i e  e s t  tronquée d ce  niveau par  l e  chevauchement de l a  nappe 

des Phyllades. 

2 .  L ' in s t a l l a t i on  de c e t t e  sédimentation dé t r i t i que  e s t  bien datée par de r iches  micro- 

faunes de globigérinidés. Les microfaunes récol tées dans l e  Taygète conmie ce l l e s  récol tées  à l a  

base du flysch ionien dlEpire-Akarnanie e t  d'Albanie (I.G.R.S. e t  I.F.P., 1966 ; Bizon, 1967 ; 

Gjata e t  co l l . ,  1971 ; FUchter, 1976) ont  toutes  l e s  mêmes caractér is t iques.  E l les  ne renfer- 

ment jamais n i  Globorotatia cerroazuLensis cocoaensis, n i  Globorotatia cerroazulensis cunia- 

tensis .  Elles  n'appartiennent donc n i  B l a  biozone à Globorotalia cerroazulensis cocoaensis, 

n i  à l a  biozone a Globorotalia cerroazulensis ctoliatensis au sens de Toumarkine e t  Bol l i  (1970), 

d'age typiquement Priabonien. El les  ne contiennent jamais non plus Globigerina s e l l i i  e t  n'ap- 

part iennent  donc pas à l a  biozone à Globigerina s e l l i i  de Bizon (1967) ou à l a  biozone à GZobi- 

gerina s e t t i i  - Pseudohastigerina Sarbadoensis de ~ l o w  (1969), d'Fige Oligocène franc. El les  ap- 

part iennent  donc s o i t  au sommet de l a  biozone à Globigerina gortanii - Globorotalia centralis  

(zone P 17) de Blow (19691, s o i t  à l a  biozone à Globigerina t a p d e n s i s  (zone P 18) de B l o w  

(1969). Bizon (1967) range les microfaunes ioniennes dans une biozone à GZobiger+na arrpliaper 

Tura. L'absence dans c e t t e  dernière de GZoborotalia centralis  (qui a pourtant é t é  r éco l t é  en 

Thessalie e t  Macedoine, e t  a donc vécu en Grèce) semble i n t e r d i r e  t ou t  pa ra l l è l e  avec l a  bio- 

zone P 17 de Blow (1969). Mais Baumann (1970) a montré dans l e s  Apennins que ce microfossi le  

pouvait,  en f a i t ,  s ' é t e ind re  avant l e s  Globorotalia cemazu tens i s .  Par contre l a  présence sys- 

tématique de ÛZobigerina prasaepis semble indiquer q u ' i l  s ' a g i t  p l u t d t  d'un équivalent  de l a  

biozone P 18 de Blow (1969). En e f f e t  ce microfossile n 'appara î t  qutal 'extrême sonnnet de l a  bio- 

zone P 17 (Blow, 1969 ; Baumann, 1970) . Du point  de vue biostrat igraphique,  1 'âge d 'appari t ion 

de l a  sédimentation terr igène e s t  donc identique dans l e s  s é r i e s  ioniennes e t  dans les s é r i e s  

des "Plattenkalk" du Péloponnèse méridional. Toutes l e s  microfaunes récol tées appartiennent à l a  

biozone d Globigerina q l i a p e r t - -  au sens de Bizon (1967) équivalent probable de l a  biozone 

P 18 de Blow (1969) . 
S i  l ' on  admet, comme l e  recommande l e  Colloque su r  1'Eocène (Par i s  1968) ou Cavel l ier  

(19761, que l a  l imi te  Eocène - Oligocène passe en t re  l e s  biozones P 17 e t  P 18 de Blow (1969), 

on peut donner à l a  base du f lysch ionien un âge Oligocène basal  ou à l 'extrême rigueur Pria-  

bonien supérieur tou t  à f a i t  terminal - Oligocène infér ieur .  Mais s i  l 'on considère conmie l e  

font  Baumann (1970) e t  Bizon ( i n  Bizon e t  ThiBbault, 1974) que 1'Eocène se termine avec l a  dis- 

par i t lon  des f kboro?aTr'2 ~ ~ P ? ~ G Z U ! ~ ? Z S ~ S  ; dans l e  s a s s i f  du Taygète comme en Spire-Akarnanie 

e t  en Albanie, l a  base du flysch a un dqe Oligocène in fg r i eu r  franc.  

Zn demière  analyse l ' a t t r i b u t i o n  des "Plattenkalk " du Péloponnèse méridional -3 l a  zone 

ionienne ne p a r a î t  définitivement é t ab l i e .  

a .  Par l'hoffiologie des niveaux â.~ivaz-ts ! f i ge  33) : i 'épaisseur des s é r i e s  dlEpire- 

Akarnanie correspond à ce l l e  d'un g r o f i i  de l a  zone ionienne externe dans l a  cou;?e synthétique 

donnée par  1'I.G.R.S. e t  l l I . P . P . ,  1966). Calcaires de S ina i s ,  ca lca i res  à f i iaments ,  sch is tes  

à Posidonies supérieurs ,  c a l ca i r e s  de Viglâ, ca lca i res  sénoniens microbréchiques ou pélagiques 

à Globotruncana, ca lca i res  éocènes 9 microfaune pélagique ou  aicrobréchiques e t  .3 s i l ex .  



b. Par l ' âge  d 'appari t ion des sédiments te r r igènes  flyschoides qui dans l e s  deux cas 

l i v r en t  à l eur  base des microfaunes appartenant a l a  biozone à ClobigerYina amptiaperturuz de 

Bizon (1967) équivalent probable de l a  biozone P 18 de Blow (1969) d'âge Oligocène infér ieur .  

I l  n 'ex is te  donc aucune raison de dé f in i r  ou de maintenir un nom p a r t i c u l i e r  pour c e t t e  

s é r i e  en Péloponnèse méridional. Le terme de s é r i e  ionienne y e s t  tou t  a f a i t  légitime e t  s e r a  

désormais l e  seul  u t i l i s é  dans ce t  ouvrage. 

1, ANALOGIES AVEC LA C R ~ T E ,  

Ce sont  Aubouin (1974) e t  Bonneau (1973) qui  l e s  premiers ont eu c e t t e  i n tu i t i on  "Platten- 

kalk" = ionien en Crète. C'est  en Péloponnèse méridional que pour l a  première fo i s  l e s  prémices 

de l a  démonstration précédente ont pu ê t r e  présentées (Bizon e t  Thiébault,  1974 ; Thiébault,  

1977 e t  1978). 

En Crète ce t t e  comparaison en e s t  res tée  au stade i n t u i t i f  (Bonneau, 1973 ; Kuss e t  

Thorùecke, 19741, l a  s é r i e  des "Plattenkalk" c r é t o i s  é t an t  nettement plus r e c r i s t a l l i s é e  que 

ce l l e  du Péloponnèse méridional e t  par  conséquent peu propice aux datat ions paléontologiques. 

Un ce r t a in  nombre de découvertes micropaléontologiques ont permis cependant de dater  l a  p a r t i e  

antétr iasique des "Plattenkalk" c ré to is .  En e f f e t  Epting e t  co l l .  ( 1972) , Kuss e t  Thorbecke 

(1974) ont releve de bas en haut : 

a. 1500 à 2500 m de carbonates présentant  d'assez nombreuses in te rca la t ions  de quartzo- 

phyllades ("Foldele formation" e t  Sisses  formation" dlEpting e t  c o l l . ,  1972). La "Foldele for- 

mation" e s t  datée du Permien supérieur e t  l a  "Sisses formation" a un âge compris en t re  l e  Per- 

mien supérieur e t  l e  Trias  supérieur. 

b. 1000 m environ de dolomies ("Stromatol i t ischer  dolomit formation" dlEpting e t  c o l l . ,  . 
1972) stromatolithiques discordantes sur  l e  terme précédent ("Sisses formation") e t  passant 

vers l e  haut à des marbres en da l les  r iches en horizons s i l iceux .  Le conglomérat de transgres- 

sion e s t  daté du Norien supérieur - Réthien. (L'existence en son se in  de TrochoLina biconvexa 

major ind iquera i t ,  s i  e l l e  n ' e s t  pas remaniée, l e  Carnien - Zaninet t i  (1976) . 

c. 1500 m environ de ca lca i res  en da l l e s  r iches en horizons s i l iceux .  L'épaisseur pro- 

posée n ' e s t  qu'une approximation pour un ensemble auss i  déformé e t  dépourvu d'horizon repère. 

Ces marbres passent a l eur  sommet à une s é r i e  flyschoide par l ' in te rmédia i re  de calcschistes  à 

globigerinides t e r t i a i r e s  (Bonneau, 1973 ; Sizon e t  co l l .  , 1976) . 
Dans l ' é t a t  ac tue l  des connaissances, il p a r a î t  donc prudent de maintenir en Crète un te r -  

me p a r t i c u l i e r  pour désigner ce t t e  s é r i e  des Talea - O r i  d 'Epting e t  co l l .  (1972) ou s é r i e  de 

l'Ida de Bonneau (1973). 

En e f f e t ,  t an t  que l ' âge  de l a  base du"flyschGde l a  s é r i e  de l ' I d a  ne s e r a  pas connu, on 

ne peut exclure l 'appartenance de c e t t e  s é r i e  à l a  zone de Paxos-Zanthe. O r  l e  problème de 

l ' ex is tence  de ce t t e  dernière zone se  pose en Péloponnèse méridional- 



I I  1 SUR L'EXISTENCE DE LA ZONE DE PAXOS-ZANTHE E N  P É L O P O N N ~ S E  M ~ R I D I O N A L '  

La présence de l a  s é r i e  ionienne en fenêtre  dans l e  massif du Taygète e t  du Parnon é t a n t  

désormais prouvée, il e s t  legitime de s ' i n t e r roge r  sur  l ' ex i s tence  au niveau du Téloponnèse mé- 

r id iona l  de l a  zone de Paxos-Zanthe qu i  l a  jouxte immédiatement a l ' e x t é r i e u r  dans l e s  î l e s  

ioniennes (Paxos, Le f i a s ,  Ithaque, Cgpnalonie e t  Zanthe) . 
O r  dans l a  p resqu ' î l e  du Magne ( f i g .  34)  a f f l eu re  une s é r i e  de marbres beaucoup plus homo- 

gène e t  monotone que dans l e  massif du Taygète immédiatement au :?ord. Cet te  monotonie e t  c e t t e  

homogénéité ont malheureusement c o r n  co ro l l a i r e  une pauvreté ce r t a ine  en horizon daté avec 

précision.Grace A un cer ta in  nombre de coupes levées au su6 e t  au nord de l a  p resqu ' î l e ,  je 

vais  t en t e r  malgré t ou t  d 'esquisser  un p r o f i l  syntnétique de c e t t e  s é r i e  du Magne. J e  compare- 

r a i  ensu i te  ce ae rn i e r  avec l e s  s é r i e s  ioniennes du Taygdte, l a  s é r i e  de Gavrovo e t  l a  s é r i e  

t raversée par l e  sondage F i l i a t r a  1.  

A ,  DESCRI PTION DE QUELQUES COUPES R E P R ~ S E N T A T I V E S ,  

Les premières coupes on t  é t é  levées au Sud de l a  p resqu ' î l e  du Magne dans l a  région de 

Dimaristika, Tsikkal ia  e t  Montanistika ( f i g .  3 5 ) .  

1. LA COUPE KYPRIANOS - PROPHETE ILIAS.  

Le premier p r o f i l  e s t  ,;rossièrement SW e t  jalonné 2ar l e s  v i l l ages  de eyprianos, DimarisCXa 

e t  Prophète I l i a s  ( f i g .  3 6 )  . J ' a i  gu f a ~ r e  l e s  observations suivantes  d ' E s t  en Ouest i f ig .  3 6 A i  : 

C,-Cs - a. Marbres maniotes e t  dolomies. E p a ~ s s e  s é r i e  de dolomies grenues passant 
L 

3 des marbres grenus en gros bancs e t  g r i s  c l a i r  l e  pius  souvent. Ce fac iès  mamcréen é t an t  de 

lo in  l e  f ac i è s  l e  plus  répandu, je l e  q u a l i f i e r a i  46sorniais de san io te .  Conme on en abserve ja- 

mais l a  base, l eu r  épaisseur  e s t  impossible ?. estimer précisément (500 a 600 m minimum). La 

p a r t i e  sommitale de c e t t e  subdivision s ' e n r i c h i t  en bancs l en t i cu l a i r e s  de qua r t z i t e s  blanchâ- 

t r e s  en bancs peu épais .  

Ci-CS - b. Formation s i l i c euse  de Dimaristika f ig .  36 A ) .  

b t .  Les dix premiers mètres correspondent à une al ternance régul ière  de 

bancs (10 a 20 cm d'épaisseur8 de marbres microqrenus verdatres grossièrement f o l i é s  e t  Se 

bancs de qua r t z i t e s  blanchatres de 10 à 20 cm d 'épaisseur .  

b2. Les cinq dern ie rs  mètres sont formés par des marbres polychromes grenus 

( v i o l e t ,  rouge ou ve r t )  en 'oancs peu é p w s  (maximum 50 zm) t r è s  i r r é g u l i e r s ,  pseudor,oàuleux sé- 

parés par  des bancs de qua r t z i t e s  c ryp toc r i s t a l l i n s ,  t r è s  i r r é g u l i e r s  e t  d 'épaisseur  centimétri- 

que. On notera  l ' ex i s t ence  de quelques i n t e r l i t s  de ca lcsch is tes  f o l i é s  polycfiro~es.  

C,-Cs - c. Marbres nianlotes à rognons de qua r t z l t e s  : une centaine de mètres Cie mar- 
i 

bres grossièrenent  grenus en gros bancs e t  renfermant de p e t l t s  rognons de qua r t z i t e s  j r i s â t r e s  

à blanchatres . 

- üne f a i l l e  F2. 
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P,-M - a. Marbres rnarilcc-es qris :flcj. 36 B) en gros bancs !!O0 m min imum) .  

P -a - u. 1 0  m de marbres rouge brique. I l  s ' a g i t  d'anciens ca lca ires  marneux. Ce 
a 

sont l e s  marbres rosso antico des anciens (Phi l l ipson,  1892).  

W.N W E .SE 
S c h l s t e s  Sch ls tes  

ou c a l c s c h i s t e s  a r d o i s i e r s  M 

M a r b r e s  
' T O S S O  a n t  

Fig .  3 6 . -  Coupe e t  p r o f i l s  de l a  coupe Kyprianos - ProphPte I l i a s .  

1 .  Ardoises.  - 2.  Marbres grenus. 
s i l i c e u x .  

- 3 .  Marbres grenus c o l o r é s .  - 4 .  Marbres "rosso a n t i c o n .  Bancs 



Pa-M - c. Marbres maniotes grenus, g r i s  en gros bancs (40 m). 

Pa-H - d. 5 m de marbres rouge brique comparables a b. 

Pa-M - e. 2 0  m de marbres comparables .3 ceux des subdivisions a e t  c. 

P -M - f.  Alternance de marbres grenus g r i s  e t  ve r t s  (20 ml. 
a 

M. 50 m environ & calcschistes e t  schistes ardoisiers.  

üne f a i l l e  F3. 

Au niveau du village de Prophgte I l i a s  affleure à nouveau une épaisse passée de marbres 

rouge brique in te r s t r a t i f i é s  dans des marbres maniotes gr is ,  grenus en gros bancs. Leur exploi- 

tation dans une pet i t s  carr iare  a provoqu6 l a  naissance d'un vaste manteau d'éboulis rouges vi- 

s ib le  depuis l a  route conduisant de Kokkala a Laggia. 

Une f a i l l e  F4. 

A l ' E s t  de cette f a i l l e  affleurent  un certain nombre de compartiment formé de marbres ma- 

niotes g r i s  couronnés ou non par des calcschistes. 

2. COUPES DE TSIKHALIA ET MONTANISTIKA. 

A la sor t i e  NOS de TsiWralia i f ig .  35) nous avons observé la  succession suivante de bas en 

haut, montrant l e  passage rapide ent re  des marbres maniotes e t  des calcschistes (f ig.  37 A ) .  

Hg. 37.- Coupe de T s i k k a l i a  e t  M o n t a n i s t i k a .  

1. NéogBms d%sîordant. - 2. A r d o i s e s  et  c a l c s c h i s t e s .  - 3 .  C a l c s c h i s t e s  v e r t s .  - 4 .  Marbres miotes 
gren'= - 

P -El. Marbres maniotes, g r i s  bleuté, en gros bancs. a 

P -M - a. 1 à 2 m de calcschistes verts  ou viole ts ,  contenant des Globigerinidés 
a 

plus ma a n s  égigenisés par du quartz e t  de 1' a lbi te .  

Pa+ - b. 1 m de marbre g r i s  bleuté. 

f -& - c. Une dizaine de mètres de calcschistes verdatres. 



P -M - d. 15 m d'une alternance de calcschistes verddtres e t  de marbres g r i s  c l a i r ,  
a 

grenus, grossièrement cl ives e t  prenant de ce f a i t  un aspect noduleux. 

Pa+ - e. Calcschistes verdâtres plus ou moins indurés (400 m environ) . 

Une coupe complémentaire tracée au Sud-Est de Montanistika (f ig.  35 e t  37 B)  muntre enfin 

1 'existence au sein de ces calcschistes (M e t  , f ig .  37 8) d'une récurrence marmoréenne rela- 
a b  

tivement épaisse (50 m environ - subdivision MD, f ig.  37 B) . 
Je  signalerai  enfin l 'existence dans ces calcschistes (subdivision M f ig.  37 B)  de li 

a ' 
tharanites d ciment calcaire. Les débris lithiques sont essentiellement des morceaux de calcai- 

res, de quartzi tes cryptocristal l ins micacés e t  plus rarement de roches volcaniques trop al té-  

r$ao Btre identif iables.  

3.  COUPE DJ3 KOTRONAS . 
dernier p ro f i l  a é t é  levé au Nord de KotrOnaS l e  long du chemin conduisant de Skaltso- 

t irnika 8 Piggnochora (f ig.  38 A ) .  J'ai pu relever d'Ouest en E s t  ( f ig.  38B) : 

Mg. 38 A.- Carte géol+gue sch6matique de la région de Kotronas. 

1. l&qène cfiscordant. - 2. Ardoises et calcschistes. - 3. Marbres maniotes. 

Pig. 38 B.- Cempe Skaltsotfanika - Piganochora. 

1. - 2. Schkstes et calcschistes. 

M. Des calcschistes. 

Pl. Une f a i l l e  verticale. 

Pa-H - a. Marbres grenus rouges passées verdâtres, renfermant des rognons da 

quar tz i tes  blancs (40 h 50 m ) .  A u  sommet de ce t te  subdivision affleurent ,  bien vis ib les  dans 

m e  p e t i t e  carr iare  abandonnée, des marbres rouges présentant une passée de calcschistes lie 

de vin piéaontite. J'ai  pu observer dans ces marbres rouges des globorotalidés ( 7 )  t e r t i a i r e s  

(?) (dé*ra. F l ~ u ~ p )  . 



Pa* - b. Marbres maniotes g r i s  à lits irréguliers de quar tz i tes  blancs. 

Pd-# - C. Marbres grenus colorés (blancs ou verts) en gros bancs séparés par de f i -  

nes passées de calcschistes. 

F2. Une f a i l l e  vert icale.  

Ci-Cs. Marbres maniotes à gros grains. 

J e  signalerai enfin que lors de l 'exploration des grottes de Vlykkada (Diros) au SW de 

Pyrgos (f ig.  34) .  Petrochilos (1964) signala l 'existence de rudistes ent iers  (Hippurites ?) dans 

des marbres maniotes. 11 n'exploita pas plus avant sa  découverte ( in  Dufaure, p. 24, 1975) . Ces 

marbres d rudistes forment l a  base d'une épaisse (1000 m environ) sér ie  monotone de marbres ma- 

niotes affleurant à l ' E s t  de Pirgos. 

B I  ESQUISSE D'UN PROFIL SYNTH~TIQUE ET COMPARAISON AVEC LA SÉRIE IONIENNE DU 
TAYGÈTE ET LA SERI E DE GAVROVO-TRI POLI T U ,  

Cette sér ie  maniote apparaît trSs simple. I l  s ' a g i t  d'une épaisse sé r i e  marmoréenne en 

gros bancs l e  plus souvent gr is  c l a i r ,  dont La monotonie n 'est  brisée que par un seul horizon 

si l iceux peu épais ( l a  formation de Dimaristika) e t  qui passe à son soumet d une formation ter-  

rigène calcaro-marneuse ou pélitique. Je  rappelle enfin l a  grande va r i ab i l i t é  des horizons mar- 

moréens sous-lacents à cet te  formation terrigène. Une t e l l e  monotonie n'évoque guère l a  s é r i e  

ionienne du Taygète ( f ig .  39 F). Par rapport à cet te  dernière e l l e  marque l'absence des princi- 

paux niveaux repères découverts dans l e  massif du Taygète : calcaires à filaments,"Schistes d 

Posidonies" supérieurs, zone si l iceuse des calcaires de Vigla, calcaires pélagiques noirs  

Globotruncana sp. e t  enfin ce t te  alternance s i  régulière marbres - quar tz i tes  blancs de lVEocè- 

ne ( ? )  ( f ig .  32) . Au contraire l a  formation maniote de Dimaristika n 'a pas d'homologue apparent 

dans l a  ser ie  lonienne du Taygète. 

La découverte de rudistes ent iers  par Petrochilos (1964) dans des marbres naniotes conf&re 

à ceux-ci (pro parte)  un faoiès néritique inconnu dans les calcaires ioniens marmoréens d'dge 

Cr4tacé du Taygete comme d 'a i l leurs  dans leurs homologues non métamorphiques d'Epire-Akarnanie. 

ms ces derniers, l e s  rudistes n 'existent  qu'à l ' é t a t  de fragments dans des biocalcarénites 

ou biocalclrudites épandues au pied des rides de Zanthe-Cephalonie ou de Gavrovo. On peut sa 

demander alors si l 'existence prouvée de faciès néritiques dans l e s  marbres maniotes, leur 

grande hornogén6ité lithologique, l'absence en leur sein de marbres f ins à microfaune ).laqique 

e s t  une conjonction for tu i te  ou s l  e l l e  ne t radui t  pas l e  caractère néri t ique d'ensemble de 

cette sé r i e  maniote. 

Enfin 11holwg4néité du passage marbres polychromes - flysch dans l a  sé r i e  ionienne du 

TaygBte s'oppose nettement à l a  var iabi l i té  que nous avons constatée au passage de l a  sé r i e  

-réenne araniote à sa  couterture calcaro-pélitique. Dans l e  Magne, l ' i n s t a l l a t ion  de l a  se- 

dioientation t e r r i g h e  f ine  e s t  s o i t  relativement brutale (TsiWcalia, Montdnistika, fig. 39 A ) ,  

s o i t  pdc8dée de faciès calcaro-marneux rouges (Prophète I l i a s ,  f ig .  39 D ) ,  s o i t  annoncée par 



Fig. 39 A a G. - Synthèse des p r o f i l s  é tud iés  dans l e  Magne ( A ,  B, C. D e t  E) et  comparaison avec la  
s é r i e  ionienne du Taygète ( F )  d'une p a r t  e t  l a  s é r i e  t raversée par l e  sondage F i l i a t r a  1 (G) 
d ' a u t r e  p a r t .  

a.  S c h i s t e s  e t  c a l c s c h i s t e s .  - b. Marbres "rosso an t ico" .  - C. Marbres polychromes. - d. Marbres grenus. 
e.  Calca i res  ou marbres Globotruncana sp . .  - f .  Calcaires  ou marbres à r u d i s t e s .  - g. Calcaires .  - h. 
Bancs s i l i c e u x .  - i. Dolomies. - j. E v a p r i t e s  en l e n t i l l e s .  - k.  Phyllades greseuses.  

f - \  

i . 1  ;, 
Fig. 39 H.- M p a r t i t i o n  des s é r i e s  des zones de Paxos - Zanthe e t  ionienne en Grèce cont inen ta le  e t  en '---#' 

Pé loponnese . 
S é r i e  : 1. Be l a  sous-zone de Zanthe-Céphalonie. - 2. de l a  sous-zone de Paxos. - 3. de l a  sous-zone 
de Zanthe-Céphalonie connue par sondage. - 4.  Maniotes a t t r i b u é e s  à l a  sous-zone de Zanthe-Céphalonie. 
- 5. de l a  zone ionienne. - 6. Des au t res  zones hel léniques non représentées  i c i  (cf. f i g .  4 ) .  



des intercalations de m e s  rouges (Krotronas, f ig.  39 E) . Cette couverture calcaro-pélitique 

piut renfermer enfin une recurrence calcaire relativement épaisse (IrP3untanSstika, f ig.  39 A ) ,  

&&mm&ne que je n ' a i  jamais observé dans l e  flysch ionien du Taygate. 

Toutes ces remarques montrent qu' i l  n 'existe que tres peu d'analogies entre l e s  s4 r i es  rira- 

niotes e t  ioniennes du Taygète. Meme leur h is to i re  postsédimentaire l e s  oppose. Je  montrerai en 

e f f e t  dans l e  dernier paragraphe de ce chapitre que l a  sé r i e  ionienne du Taygète n ' e s t  pas mé- 

tamorphiqw alors que l a  série maniote l ' e s t .  C'est pourquoi il me para i t  raisonnable de cher- 

cher des analogies entre ce t te  s é r i e  maniote e t  d'autres sé r i e s  externes néritiques c e t t e  fois .  

La comparaison avec l a  sér ie  de Gavrovo-Tripolitza se révèle t r è s  napidement négative. La 

fozmation de Dimaristika e t  les marbres maniotes à rognons de quartzi tes n'ont en e f f e t  aucun 

hcmologue dans cette s é r i e  q u  e s t  en outre couronnée par un vrai flysch. 

Reste alors l a  s é r i e  de l a  sous-zone Zanthe-Céphalonie qui, je vais l e  montrer maintenant, 

a 4td traversde 8 1 'Owst de Kalamata par l e  sondage F i l i a t r a  1 (ffg. 39 1 . 

C ,  LE SONDAGE FILIATRA 1 : UN MODELE D' INTERPR~TATION POSSIBLE, 

Le son&* Esso-Filiatra 1 a é t é  réalisé en 1962 au Sud de Kyparissia (Péloponnèse occi- 

dental) au point : 37O 09'21" l a t .  Nord - 21°36'42" long. E s t .  PubLi6 t r è s  siniplifié en 1971 

fBP. Co Ltd) , l e  log stratigraphique correspondant m '  a é té  aimablement communiqué par Davis 

(Esse Exploikatafion). On peut l e  résumer ainsi  de bas en haut ( f ig .  39 G ) .  

1. Juyassique supérieur : dolomies riches en l e n t i l l e s  ou nodules d'anhydrite. 

2 .  Jwrassique supérieur - Crétacé inférieur : sOrie esentiellemmt calcaire datee d s a  

barse par C z y p i m  jurassica e t  Kumrubia sp. i 750 m) . Les fac iès  sont néritiques. 

3. cretacé infér ieur  à superieur : sér ie  essentiellement calcaire tres épaisse (2000 m 

environ) pouvant présenter dans s a  par t ie  inférieure ou moyenne des "cherts" de couleur variable 

Tous l e s  faciès carottés se sont révélés nettement néritiques e t  peu profonds (algues, bryozo- 

aires, foraminifères benthiques) . 
4 .  c e t  ensemble s e  termine par des calcaires micritiques dont un fragment carotté a UW 

ckts bryozoaires, Miliolidés, Cweolina sp. e t  rares Globotrunama sp. 

5. Une lacune d'observation de 200  m environ. 

6 .  w s  calcaires néritiques à OFbitoides sp. Sidamtithes catcitnrpddes et rudistes. 

7. U n e  lacune d'observation de 193 m environ. 

8. Calcaires e t  dolomies ( h 6 t a c é  supérieur - Tert ia i re) .  

Le terme 8 qui affleure e t  probablement l e  terme 6 s e  rattachent sans ppoblèm B l a  serie 

cafcaire du massif de Gargaliano-Filiatra, dont l'appartenance a l a  me & Gav1080 est bfen 

connue (Fleury e t  coll . ,  1979) comme cel le  de son prolongement vers l e  Sud : le iriessif de Pylos 

(Arabautn e t  Dercourt, 1963 ; Fleury e t  coll . ,  1979). 

Par c m t r e  l 'existence de cherts  dans l e s  calcafres d'âge Crétacé inferiaur d superieur, 

la présence cie faunes pélagiques B Gtobotnmcana sp. dans l e  Cr6tad @rieur interàit d'en 

Eaima de pour l e s  termes 1 à 4. 



Le caractère clairement néri t ique des ca lca i res  des subdivisions 1 à 3, d'âge Jurassique 

supérieur 5. Crétacé supérieur ,  exclut tou te  analogie avec l a  s é r i e  ionienne externe ou moyenne 

du massif du Taygète. 

Par contre i e s  subdi.rislons 1 à 4 évoquent nectement l a  s é r i e  d 'age Jurassique à Crétacé 

supérieur de l a  sous-zone de Zanthe - Ciphalonie : grande épaisseur des ca l ca i r e s  d'âge Crétacé, 

existence d 'anhydri te  dans i e  Jurassique ( c f .  sondage Paxos 1 i n  BP Co Ltd., 1971 1 , de "cherts" 

dans l e  Crétacé, de ca lca i res  à Globotruncana au sommet du Crétacé de l a  s é r i e  de Cephalonie 

Ouest - :? SP Co Ltd, 1971) . 

Pour toutes  ces raisons je considere que l a  s é r i e  infér ieure (1 à 4)  t raversée par l e  son- 

dage Se F i i i a t r a  1 appart ient  à l a  sous-zone de  ant the-~é~halonie, chevauchée directement par 

l a  s é r i e  de Gavrovo fortement tronquée à s a  ~ a s e .  

L'1.G.R.S. - I.F.P. (1966, p. 3) a v a i t  in te rpré té  dès 1966 c e t t e  s é r i e  comme apulienne, 

mais sans i l l u s t r a t i o n .  Cet te  in te rpré ta t ion  e s t  évidemment tout à f a i t  semblable à ce l l e  émise 

précédemment puisque ces s é r i e s  apuliennes de 1'I.G.R.S. - I.F.P. correspondent aux sé r i e s  de 

l a  sous-zone de Zanthe-Cephalonie de Bizon i 1967) . 
Cette a t t r i bu t ion  admise, l a  figure 39 ( A ,  B, C ,  D e t  G1 montre que La comparaison de ce t t e  

s é r i e  du sondage F i l i a t r a  1 avec l a  s é r i e  rnaniote permet une in te rpré ta t ion  a laus ib le  de c e t t e  

dernière.  

La formation de Dimanistika peut en e f f e t  ê t r e  corrélée avec l ' u n  .'es horizons à "cherts" 

du terme C de l a  s é r i e  du sondage F i i i a t r a  1. L 'essent ie l  des marbres maniotes s e r a i t  a lors  

l ' équiva len t  des ca lca i res  néri t iques d'âge Crétacé infér ieur  à supérieur  (2100 m )  de i a  sous- 

zone Zanthe-Cephalonie, ce qui j u s t i f i e r a i t  leur  c;rar.de épaisseur e t  l a  .monotonie des s é r i e s  

exposées dans l a  presqu ' î le  du Magne. 

Dans ce t t e  hypothèse une fa ib le  épaisseur  des marbres naniotes s e r a i t  a t t r ïnuable  au Pa- 

léocène - Burdigalien i f ig .  39 , A ,  D, E) ?eu épais  en e f f e t  dans i e  Sonaine de l a  sous-zone 

de Paxos-Zanthe (I.G.R.S. e t  I .F.P.,  1966 ; Bizon, 1967 ; Bizon e t  c o l l . ,  1967 ; Sorel ,  1976). 

Quant à l a  v a r i a b i l i t é  des termes supérieurs  de c e t t e  éventuelle s é r i e  Paléocène - aurdigalien, 

e l l e  se  trouve j u s t i f i é e  dans l e  cadre de n o u e  hypothèse par l e s  travaux de aizon (19671 e t  

Sorel (1976) . 

Ces auteurs ont  montré que pendant l 'o l igocène e t  l 'Aquitanien, de t r è s  f a ib l e s  apports 

marneux é t a i en t  possibles  dans l a  zone de Paxos-Zanthe [ cf .  Marno-calcaires rosso ant ico de 

Prophète I l i a s  ( f i g .  36) e t  l e s  ca lcschis tes  rouges de Kotronas ( f i g .  38  B) 1. La s é r i e  marneu- 

s e  proprement d i t e  ne débute qu'à p a r t i r  du Langhien (Sorel ,  1976). Les modalités de l ' i n s t a l -  

l a t ion  de c e t t e  sédimentation marneuse e t  son épaisseur variant  t r è s  rapidement en t re  deux ré- 

gions même proches (c f .  coupes sur  l e s  deux f lancs du syncl inal  d'An0 Angon-Kondogourata, Bizon, 

1967). 

En conclusion l ' a t t r i b u t i o n  de l a  s é r i e  maniote à l a  sous-zone Zanthe-Cephalonie apparaî t  

comme l 'hypothèse respectant l e  mieux l e s  f a i t s  d ' obse rva t i~ns .  M a i s  je  dois reconnaître que 

c e t t e  in te rpré ta t ion  r e s t e  f r a g i l e  en l 'absence de datat ion precise concernant l ' i n s t a l l a t i o n  

de l a  sédimentation manieuse. 



Le modele que je propose prolongerait par conséquent l a  zone de Paxos-Zanthe d l ' ex tér ieur  

de l a  zone ionienne jusqu'a 1 'extrémité sud dn Péloponnèse (fig. 40) . 
L'existence de sé r i e s  évoquant ce t t e  sous-zone de Paxos-Zanthe, beaucoup plus b l ' E s t  dans 

l e s  Taurides (série des Bey Daglari orientaux (Brunn e t  col l . ,  1976) pose évidemment l e  pro- 

blème de l ' a t t r ibut ion de tous l e s  "Plattenkalk" de Crète d l a  zone ionienne. 

L'intense recr is ta l l i sa t ion des "Plattenkalk" crétois  explique l e s  d i f f i cu l t e s  rencontrées 

par l e s  auteurs t ravai l lant  dans c e t t e  i l e  e t  l ' incer t i tude  qu i  en résulte. Ayant parcouru ra- 

pidement l e  Mont Ida sous l a  direction de Bonneau, je  peux seulement indiquer que cetre sé r i e  

de l ' I d a  n'évoque pas l e s  sér ies  du Magne. 11 pourrait  s ' ag i r  d'une série de t ransit ion (type 

Paxos) entre l a  zone ionienne au Nord e t  l a  sous-zone de Zanthe-Cephalda p lu s  au Sud. 
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Fig. 40.-  Carte schematique de repartition des sér ies  appartenant ou attribuées a l a  zone de Paxos- 
Zanthe e t  a l a  zone ionienne. D'aprss de nombreux documents dont : Aubouin, 1959 ; I.G.R.S. 
e t  I.F.P., 1966 ; Bizon e t  c o l l . ,  1976 ; Mutti e t  c o l l . ,  1970 ; Leboulenger e t  Matesco, 1975 ; 
Brunn e t  c o l l . ,  1976. 



D E U X I E M E  C H A P I T R E  

GEOCHIMIE  E T  

I N T E R P R E T A T I O N  PALEOGEOORAPHIQUE 

L'étude s trat igraphique de% "Plattenkafk* Bc? Taygete e t  du Parnon m'a permis de déman- 

t r e r  leur  homologie avec l a  s é r i e  ionienne dlEpire-Akarnanie. 

Ce r é su l t a t  p o s i t i f  m 'au tor i sera i t  il étendre au domaine ionien du Péloponnèse méridional 

l e s  conclusions paléogéographiques é t ab l i e s  d p a r t i r  de l'examen des s é r i e s  ioniennes de G r è -  

ce continentale. M a i s  pour ne pas trop u t i l i s e r  c e t t e  référence a p r i o r i  il m'a semblé u t i l e  

d 'e f fec tuer  un de rn i e r  t e s t  d'homologie fondé su r  d ' au t r e s  méthodes que ce l l e s  de l a  s t r a t i -  

graphie. Pour ce l a ,  j ' a i  comparé, du point  de vue sédimentologique e t  géochimique , deux coupes 

d'rui faciès  c le f  de c e t t e  s é r i e  ionienne ( l e s  sch is tes  a Posidonies supérieurs) levées l 'une 

en Epire-Akarnanie, l ' a u t r e  en Péloponnèse &ridional .  

I l  ÉTUDE STRATIGRAPHIQUEI MINERALOGIQUE ET GÉOCHIMIQUE 
DES SCHISTES A POSIDONIES SUPÉRIEURS D'IGOUMENITSA 

(ZONE 1 ON 1 ENNE EXTERNE GRÈCE CONTINENTALE) 

Cette coupe a é t é  levée immédiatement au Sud dlIgoumenitsa l e  long de l a  route vers Per- 

dika e t  Parga i f i g .  41 . J ' a i  relevé dans c e t t e  unité renversée l a  succession suivante de bas 

en haut e t  du Nord vers l e  Sud ( f i g .  42 )  : 

1 . LES CALCAIRES A FILAMENTS. 

Ce sont des ca l ca i r e s  finement laminés. Les lamines sombres sont  formées de biomicrites 2 

filaments (Posidonies 7 )  partiellement r e c r i s t a l l i s é e s  en pseudomocrosparites. Les lamines som- 

bres sont des ~ s o c a l c a r é n i t e s  (anciennes isomicri tes)  à mésostase de pseudosparite poec i l i t i -  

que. El les  renferment en out re  quelques p e t i t s  foraminifères, quelques débris d'echinodermes 

e t  quelques filaments. 

2 .  SCHISTES A POSIDONIES SUPERIEURS. 

I l  s ' a g i t  d'une s é r i e  s i l i c euse  épaisse d'une t ren ta ine  de mètres. El le  e s t  formée pour 

i ' e s s e n t i e l  (2a, 2c, 2e, 2g, 2 i )  par des bancs s i l i c eux  peu épais centimétriques e t  jaunbtras. 

I l  s ' a g i t  s o i t  de biomicrites t r è s  riches en rad io la i res  s o i t  de vér i tab les  jaspes à radiolai-  

res.  üans les  fac iès  présentant une lamination interne on peut observer une s i l i c i f i c a t i o n  

ta rd ive  oblique sur  ce t t e  lamination. Dans ces biooiicrites s i l i c i f i é e s  ou ces cher t s  l a  s i l i c e  
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fig. 41.- Localisation géographique du profil €tudi€ des Schistes à Ewsidaiies supérieurs d'Igougnitsa. 

es t  sous forme de quartz cryptacristaïlia d i i c r o c r i s ~  IBiLliaa formataon siliceuse renfer- 

me quelques passées calcaires peu Bpaisses (Zb, 2d, 2f e t  2h). Dans tous les  cas il s ' ag i t  üe 

biocalcar6nites recristallis6eo. La texture apparente (wackstome) suggue un faciès original 

de biomicrites. Les bioclastes sont des foraminif&res e t  de nombreux débris d'échinoàermes.On 

notera en outre quelques agrégoclastes, oolithes, intraclastes. Dans l'une de ces pusees cal- 

caires nous avons pu iùentifier (d6tem. Bassoulet) : PmtopmeropZis striata,  Mesosndothym 
sp. (bvogwuit Msoendothym croatica), k c h o t i ~  sp. (paihtiniensis ou alpina) quelques bio- 

pisolithes d Nukdculaires. Ces schistes a Posidonies supérieurs se terminent par 4 d 5 m doute 

alternance bancs centiia4triques de cherts jaunatres e t  de biomicrites à radiolaires. 

3. CALCAIRES DE VIC;IiA. 

Ce profil se termine au niveau des calcaires de Vigla, calcaires jaungtres en dalles peu 

épaisses e t  riches en nodules de silexite.  

L' Hge des Schistes d Posidonies Sup€rieurs d' Igoumenitsa es t  borné infBrieurdment par le  

Bajocien e t  st@rieurement par l e  Tithonique ( I . G . R . S .  e t  I.F.P., 1966). La microfaune du ni- 

veau calcaire 2b ( fig. 42 ) ccmfare d celui-ci un âge mjocien B Bathonien (BasiouLet e t  

Pourcada, 19791. 

Pour essayer de reconstituer les environnements terrestres e t  marins lors  du &bpbt de ces 

sdistes d Posidanies SuptSrieurs j 'u t i l iserai  tout d'abord les  enseign@ments fournis par les 

1.s renferment. 
-- -- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - -  _ -  -- - - -  ~ - 

. - - - - - - - - - . - - - . . - . - - - - - - - - 

Be lWDE DE LA FRACTION ARGILEUSEe 

-8 de l ' ocbant i l lo~aga  j 'a i  4limind arjystémaktiqtmœat tont &chantillan p r u a b w t t  a- 

voir subi une al t6rat ia i  plio-quaternaire (Batbatoux e t  Bousquet, 1976). La t.dmiqeh de&ftda 



Fig. 42 . -  P r o f i l  des S c h i s t e s  à Posidonies  superieurs  d'Igoumenitsa. 

4. Ca lca ires  a Filaments.  - 5.  BiocalcarBnite .  - 6. S c h i s t e s  a Posidonies .  - 7.  Micri te  r i che  en nodules 
de s i l e x i t e .  - 8. Micr i t e .  
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de l a  fraction argileuse (particules non calcaires de t a i l l e  inférieure à 2 ~ )  a é t é  ce l l e  de 

l a  diffraction des rayons X en diagrammes de pâte orientés. L'estimation quanti tat ive a été 

effectuée par Chamley. 

Nous avons pu aussi mettre en évidence ( f ig .  43)  un spectre argileux t r è s  monotone, for- 

mé essentiellement d 'SLli te (60 à 90%) associée à des i n t e r s t r a t i f i é s  i r régul iers  à composan- 

t e s  i l l i t i q u e s ,  vermiculitiques e t  smectitiques. J e  signalerai  en outre de rares feldspaths 

votassiques (cf .  géochimie) certainement détri t iques (cf. Steinberg e t  col l .  , 1977) . 
Ce résul ta t  confirme l e s  observations de Desprairies (1977, 1979) qui signale pour ces 

échantillons de schistes à posidonies (SK. 1 à 5 )  : "-une t r è s  grande homogénéité du spectre 

arqilem dominé par  2 'i Zlite-hm", a laquelle peut s ' a  jouter un peu d ' in te r s t r a t i f i é s  i l l i t e -  

smectite e t  de smectite (bedeil l i te)  des traces de kaolinite,  de chlori te,  d'amphibole, de py- 

roxène e t  de t a l c  ferrifgre.  

Une t e l l e  simplicité des spectres argileux peut avoir deux origines. Elle peut ê t r e  hé- 

r i t é e  e t  doit  alors s 'expliquer par des considérations paléogéographiques e t  géodynamiques ex- 

ternes. Mais e l l e  peut ê t r e  l e  résul ta t  de phénomènes diagénétiques agradants, générateurs 

eux aussi de spectres argileux pauvres en espèces minérales (Dunoyer de Segonzac, 1969). 

La persistance de l a  smectite prouve que l e s  Schistes à Posidonies Supérieurs qui l a  

renferment n'ont pas subi un enfouissement important. La déshydratation par compaction provo- 

que en e f f e t  l a  dispari t ion de ce minéral dès l a  base de l a  zone d'épigenèse ou de diagenèse 

moyenne (Dunoyer de Segonzac, 1969). Cette diagnose e s t  confirmée par l 'associat ion de l a  ka- 

o l in i t e  avec des i n t e r s t r a t i f i é s  irréguliers e t  des i l l i t e s  de c r i s t a l l i n i t é  -caibZe à moyenne, 

En outre une i l l i t i s a t i o n  diagenétique massive de smectites originellement abondantes 

semble peu probable. Une t e l l e  diagenèse agradante en milieu sodi-potassique aura i t  certaine- 

ment provoqué l a  naissance des minéraux argileux intermédiaires : les i n t e r s t r a t i f i é s  régu- 

l i e r s  i l l i te-smecti te du type al levardite (Dunoyer de Segonzac, 1969). O r  ces minéraux argi- 

leux n'ont é t é  mis en évidence dans aucun des spectres étudiés par Desprairies (1977-1979) 

ou par moi-même. 

Toutes ces observations me permettent donc d'affirmer que les spectres argileux des 

schistes à Posidonies supérieurs d'Igoumenitsa n'ont pas subi de modifications diagénétiques 

Importantes. Les t r è s  faibles teneurs relat ives en smectites sont donc une caractérist ique hé- 

r i tée .  Elles permettent d'imaginer une zone d'alimentation pauvre ou pratiquement dépourvue 

d 'aires continentales peu déclives , pénéplanées e t  mal drainées, favorables a l a  genèse de 

ces argiles (Millot, 19641, vraies "bisia2Lite.s de ndofonnatia" (Paquet, 1970). Le même rai- 

sonnement me  conduit à exclure deux autres origines possibles : altérat ion rapide de verres 

e t  cendres volcaniques e t  héritage à par t i r  d 'autres roches sédimentaires pré-existantes e t  

contenant ce minéral. 

L'absence de l a  chlor i te  (ou sa  présence sous forme de trace non quantifiable) e s t  cer- 

tainement l e  t r a i t  l e  plus original e t  l e  plus général de ces spectres argileux. Ce caractère 

n ' e s t  certainement pas une acquisition diagénétique. En e f f e t  l a  diagenèse, phénomène essen- 

tiellement agradant, favorise l a  genèse de ce t te  dernière par chlori t isat ion en milieu magné- 

sien des smectites e t  des i n t e r s t r a t i f i é s  chlor i te  - smectite ou chlori te - vermiculite. Deux 

facteurs peuvent essentiellement expliquer ce t t e  carence en chlorite. 





x Le premier, l e  plus simple, t raduira i t  l a  carence originelle en chlor i te  des roches mères 

potentiel les des minéraux détri t iques des Schistes à Posidonies. Mais l a  chlori te existe 

(15% - Barbaroux e t  Bousquet, 1976) dans l e s  calcaires liasiques de Pantokrator sous-jacents 

qui avaient vraisemblablement l a  m ê m e  zone d'alimentation en phyll i tes.  De  même  l a  présence 

de chlor i te  en fa ib le  quantité (5%) dans l 'un  des spectres argileux des "schistes" à Posido- 

nies de Tseria (cf .  par.11) confirme l ' insuffisance de ce t t e  explication. 

* C'est pourquoi j'envisagerai un second facteur : l e s  conditions climatiques régnant à ce t t e  

époque (Jurassique moyen à supérieur) sur l e  domaine continental fournissant ces argiles.  

La chlori te e s t  en e f fe t  un minéral f r ag i l e  qui s ' a l t è r e  facilement en milieu hydrolysant 

générateur d ' i l l i t e  dégradée e t  de kaolinite. Ces hydrolyses résulteraient  de l a  conjonction 

d'un climat chaud e t  humide (de type in te r t rop ica l ) ,  d'une couverture végétale e t  d'un réseau 

hydrographique bien différencié assurant un drainage efficace (Millot, 1964 ; Chamley, 1979). 

De  f a i t  les  spectres argileux étudiés renferment bien de l ' i l l i t e  d'une c r i s t a l l i n i t é  faible 

à moyenne mais pas (ou peu de traces) de kaolinite.  

Pourtant l a  kaolinite a é t é  signalée avec de fortes teneurs re la t ive  ijusqu'à 60%) dans 

les  spectres argileux des calcaires ioniens l iasiques de "Pantokrator" sous-jacents nos 

"schistes à Posidonies (Barbaroux e t  Bousquet, 1976). Etant donné les  conditions de formation 

de ce minéral, l a  dispari t ion ou l'appauvrissement r e l a t i f  t r è s  net des apports en kaolinite,  

après l e  dépôt de ces calcaires de "Pantokrator", pourrait avoir t r o i s  causes. 

La première pourrait  ê t re  morphologique e t  l i é e  à l a  "révolution " paléogéographique l i a s i -  

que qui fragmente l a  plate-fome néritique des "Pantokratorkalk" e t  donne naissance au s i l lon  

ionien (1. G. R. S. e t  1. F.P. , 1966) . Cette "révoiution" caractérisée par d '  importants phénomè- 

nes épirogéniques (cf .  supra) a induit  une fo r t e  ins tab i l i t é  de l'alluvionnement avec, par 

exemple, arrivée massive d 'at tapulgite ( jusqu'à 80% du spectre) lors du dépôt des calcaires 

"ammonitico rosso" (Barbaroux e t  Bousquet, 1976). Cette ins tab i l i t é  de l'alluvionnement tra-  

duit  vraisemblablement de profondes modifications de l a  morphologie de l a  zone d'alimentation, 

des bassins versant e t  du système de drainage associé. 

O r  comure l ' a  a r m t r i  Qiamley (1979) lors  de l 'étude de l 'Atlantique Nord, il e s t  normal 

d'observer un temps de latence relativement long entre l a  naissance d'un nouveau domaine sé- 

dimentaire marin e t  l a  restauration d'une morphologie, mature, favorable au transport.de l a  

kaolinite depuis l'amont jusqu'à l ' ava l  des bassins versants nouvellement drainés. Ce temps 

de latence (30 à 40 M.A.) para i t  bien long dans l e  cas des "Schistes" à Posidonies. C'est 

pourquoi l ' intervention d'une d e d è m e  cause climatique ce t t e  fois  me semble pouvoir ê t r e  in- 

voquée. 

En e f f e t  l a  fraction inférieure à 2 ~im des "Schistes" à Posidonies d11goumenitsa rappel- 

l e  beaucoup cel le  des grès permc-triasiques des Vosges (Perriaux, 1961 ; Millot e t  col l . ,  

1961 ; Mosser e t  co l l . ,  1972) e t  plus généralement ce l le  des sé r i e s  détri t iques rouges 

(Millot, 1964). On observe dans l e s  deux cas une domination écrasante de l ' i l l i t e  dans un 

spectre argileux, associé à des feldspaths uniquement potassiques. O r  l a  genèse de ces forma- 

tions détri t iques rouges impliquerait (Choubert, 1959 ; Millot, 1964) un climat "rubéfiant 



d'accumulation", intermédiaire entre l e s  climats tempérés e t  l e s  climats intertropicaux humi- 

des, e t  plus arides que ceux-ci. Sous ce climat chaud, alternativement humide e t  sec, l'illi- 

t e ,  héri tée ou de néogen@se, formerait l ' e s sen t i e l  des a l t é r i t e s  tapissant l e s  massifs cris-  

t a l l i n s  soumis a une a l téra t ion chimique modérée. Celle-ci s e r a i t  assez intense pour provo- 

quer l a  désagrégation physico-chimique des chlori tes e t  des micas eux-mêmes, des s i l i ca tes  

l e s  plus vulnérables (plagioclases, cordiéri te . . . ) mais respecterai t  les  feldspaths potassi- 

ques. Par contre l a  kaolinite n 'apparaitrai t  pas en grande quantité car les  hydrolyses reste- 

ra ient  trop modérées pour deux raisons. La pluviosité s e r a i t  trop saisonnière, l a  végétation 

trop clairsemée. L'érosion s e r a i t  certes t r è s  modért5e mais suffisante pour nettoyer réguliè- 

rement les  roches c r i s t a l l ines  de leur manteau d ' a l t é r i t e s  e t  interdire a ins i  une dégradation 

poussée des phyllosi l icates sur de grandes surfaces. Ce contrôle épirogénique primordiat 
(Millot, 1964) pouvant évideunnent varier  dans l 'espace e t  dans l e  temps n ' in te rd i t  pas l 'ap- 

pari t ion localisée e t  épisodique de l a  kaolinite. Pour ê t r e  totalement fondée, ce t t e  secoa.de 

hypothèse exigerait  l e s  vérif ications suivantes : 

1. l e s  dépbts contemporains proches des "Schistes à Posidonies ne doivent pas contenir, eux 

auss i ,  de kaolinite en grande quantité. Je  ne possède aucune indication concernant l e s  

depbts de même âge de l a  sous-zone Zanthe - Cepiialonie, de l a  sous-zone de Paxos ou de l a  

zone de Gavrovo-Tripolitza. L'absence de l a  kaolinite dans l e s  Radiolarites pindiques ju- 

rassiques e s t  une donnée délicate à u t i l i s e r ,  J ' ignore en e f f e t  s i  ces Radiolarites sont 

alimentées en argi les  à p a r t i r  des mêmes zones d'alimentation que l e s  Schistes d Posido- 

nies; 

2. il doi t  exis ter  au niveau de l a  zone d'alimentation ou en aval de celle-ci une formation 

détri t ique rouge équivalent proximal de nos Schistes à Posidonies - ce que j ' ignore. 

Cette seconde hypothèse présentant des lacunes certaines, il me para i t  prudent de propo- 

se r  une tro-isièrne ercpzicatia à ce t  appauvrissement r e l a t i f  en kaolinite. Ce dernier pourrait 

s 'expliquer par l e  piégeage des part icules a r ~ i l e u s e s  l e s  plus grosses au niveau d'éventuelles 

barrières constituées par des plates-formescarbonatées (Chamley, 1980). Le s i l l o n  ionien e s t  

en e f f e t  séparé de sa zone d'alimentation en a rg i l e s  par l 'une ou l ' au t re  des plates-formes 

néritiques qui l e  jouxtent : plate-forme de Paxos a l 'ouest  ou au Sud, plate-forme de Gavrovo- 

Tripoli tza h l ' E s t  ou au Nord, Mais ces plates-formesexistaient déja au Lias e t  l a  nous l ' a -  

vons vu e l l e s  n'empêchaient pas l a  kaolinite de parvenir jusqu'au domaine ionien des cal- 

ca i res  de Pantokrator, Cette dernière hypothgse ne peut donc pas d e l l e  seule expliquer l e  

phénomène observé, mais  e l l e  a pu l 'amplif ier .  

En conclusion, l'homogénéité des spectres argileux des Schistes à Posidonies ( t rgs  ri- 

ches en i l l i t e s ,  dépourvus de chlor i te ,  kaolinite e t  smectite) t raduira i t  donc l 'existence,  

au niveau du continent, d'une période (Jurassique moyen à supérieur) plus aride e t  d climat 

plus contrasté qu'auparavant (Lias) e t  une ac t iv i t é  épirogénique moyenne,modérée,mais ld en- 

core plus active que précédemment (Lias) .  En outre l e s  faibles quantités de kaolinite éventu- 

ellement produites dans ce contexte auraient é té  plus ou moins piégées par l e s  plates-formes 

néritiques bordant l e  s i l lon  ionien. 





La monotonie des spectres argileux est rompue, au somaiet de la série (échantillons 1113 

et 114, fig. 43) par l'arrivée de quantités notables de vermiculite. Cette observation n'est 

pas isolée ; ce minéral a, en effet, été signalé par Desprairies (1977) dans des pélites de 

même âge (Jurassique supérieur) au sommet des Radiolarites du Pinde externe. La vermiculite 

naît généralement par hydrolyse rnodé~de d'illite ou de chlorite par exemple) en climat tem- 

péré (Jackson, 1959 ; Millot et coll., 1965 ; Tardy, 1969) ou dans des zones montagneuses en 

climat méditerranéen lorsque la pluviosité annuelle moyenne dépasse 600 a 800 mm (Maroc) ou 

1200 mm (Liban) (Lamoureux, 1965 ; Paquet, 1970) . Elle peut également apparaitre lorsque le 
climat est hydrolyscmt, "sur des versants déclives, dont le rajeunissement tectonique subcon- 

tinu s'oppose a une pédogenèse équilibrée avec les facteurs du climatn (Blanc-Vernet et coll., 
1979). La vermiculite est alors l'indice minéralogique d'une certaine instabiZitd tectonique 

chronique. 

Il est tentant et logique d'interpréter l'apparition de cette vermiculibe comme une con- 

séquence de la tectorogenèse ayant affecté au cours du Jurassique supgrieur les zones internes 

helléniques (Mercier, 1968). 

En conclusion, l'étude de la fraction argileuse des Schistes a Posidonies supérieurs dl- 

Igoumenitsa me permet d'affirmer qu'elle est en totalité héritée et qu'elle n'a subi aucune 

modification diagénétique importante. 

De ce fait, les caractéristiques de ces spectres argileux permettent d'envisager une 

stabilité certaine des conditions climatiques et épirogéni-es régnant sur le domaine conti- 

nental d'alimentation durant la majeure partie du Jurassique moyen et supérieur. Le climat 

chaud, avec alternance d'une saison humide et d'une saison sèche était plus aride qu'au cours 

du Lias. L'épirogenèse très modérée était plus active qu'au Lias et interdisait tout dévelop- 

pement important de la monosiallitisation (Pedro, 1966 - 1968). 
Il me parait enfin difficile, avant l'étude complémentaire des Schistes à Posidonies 

de Tseria (Péloponnèse) de préciser qu'elle pouvait être cette zone d'alimentation. 

La fin du Jurassique supérieur se singularise par l'arrivée de vermiculites, héritées 

d'altérites développées sur les reliefs instables nés lors de la tectorogenèse de même bge, 

ayant affecté l'ensemble des hellénides internes (Mercier, 1968). 

C m  GÉOCHIMIE DES ÉLÉMENTS PAJEURS E T  DE QUELQUES TRACES. 

La description précédente des Schistes a Posidonies montre clairement l'existence de 
trois phases : une phase carbonatée micritique, une phase siliceuse et une phase argileuse. 

L'existence de phosphore suggère l'existence d'une quatrième phase accessoire, biogène et 

phosphatée. 

J'étudierai donc successivement chacune de ces phases (tableau 1) : 

1. LA PHASE CA.RBOPATEE. 

La très boruie corrélation négative (r = - 0,99 au risque 0,001) entre Si0 et Ca0 montre 2 
que ces schistes a posidonies sont vraisemblablement formés par le mélange de cette phase 



-*-a- Courbe de Bcsnus 

- Droite de régression 

Fig. 44.- Composition chiaique des Schistes a Posidonies supérieurs dlIgoumenitsa dans le diagr- 
CaO-SiO2. (Dans ce diagrarme et dans tous ceux qui vont suivre seuls les echantillons 97 a 
114 sont utilisés). 

carbonatée e t  de l a  phase si l iceuse ( f i a .  4 4 ) .  L'importance relat ive de ces deux phases indi- 

querait une dilution de l a  phase carbonatée par l a  s i l i ce .  Mais il ne faut  pas oublier que 

SiOZ e t  Cam formant à eux seuls entre 90 e t  98% de l a  roche, il n ' e s t  donc pas surprenant 
3 

de trouver une corrélation négative entre eux. C 'es t  pourquoi comme l ' a  f a i t  Mpodozis Marin 

(1977) j'ai associé à l a  droite de réqression Eio2 - C ~ O ]  de l a  figure 4 4 ,  l a  courbe de 

Besnus obtenue par l a  méthode d i t e  des moyennes mobilessimples. Pour t r ace r  ce t t e  courbe de 

Besnus on divise l ' échel le  des teneurs en S i 0  en un certain nombre de classes (5  analyses au 2 
minimum). Pour chacune de ces classes on calcule l a  moyenne de ces teneurs en S i02  à laquelle 

on associe l a  médiane des teneurs en Caû correspondantes. Les points a ins i  obtenus, relies 
entre eux déterminent l a  courbe recherchée (Besnus, 1975) .  S i  l a  courbe de Besnus e s t  une 

droite ou proche d'une droi te ,  e l l e  t radui t  un phéncmi&ne de dilution simple e t  l inéaire.  Par 

contre si e l l e  e s t  concave, e l l e  indique que l a  phase diluante n 'est  pas pure. 

Dans l e  cas présent l a  courbe de Besnus Btant pratiquement une droi te ,  il y a bien dilu- 

tion l inéai re  simple de l a  phase carbonatée dans l a  s i l i c e  "libre". O r  l'examen microscopique 

a montré l'importance volumique des t e s t s  de radiolaires dans ces schistes B posidonies. On 



peut donc affirmer que ce t t e  phase s i l iceuse  diluante e s t  d'origine biogénique. Cette covari- 

ation négative de S i 0 2  e t  Ca0 oppose l e s  Schistes hPosidonies d'Igoumenitsa aux Radiolarites 

du Pinde étudiées par Mpodozis Marin (1977) e t  qui ne montraient absolument pas ce t te  covari- 

ation. Ce dernier auteur en déduisait que l e  phénomène é t a i t  "logique dans l a  mesure ofi l e s  

radiolar i tes  e t  sédiments hypersiliceux sont des dépots accumul6s au dessous & ta C.C.D." 

I l  semblerait a contrario que l e s  Schistes a Posidonies soient  des sédiments déposés au- 

dessus du Niveau de compensation des carbonates (H.c.c.) .  

.. 2. Coefficients de correlation r (et probabilités d'erreur a) entre les teneurs en Ca0 d'une part 
et les teneurs en certains'oxydes et certaines traces des Schistes à Posidonies supérieurs 
d'Iqoumenitsa. Dans tous les résultats présentés dans cet ouvrage, le coefficient de corréla- 
tion entre deux variables aléatoires réelles x et y est défini par : 

r = cov (x ,  y )  cov = covariance et v = variance. 
J v(x). v(y) 

La probabilité d'erreur a été calculée selon la méthode proposée par Treuil et call. (1970) .  
seulement dans les cas ou la corrélation paraft significative. 

La matrice carbonatée des Schistes à Posidonies d'Igomenitsa se révèle t r è s  pauvre en 

strontium (tableau 1). Comme e l l e  montre des traces fréquentes de recr is ta l l i sa t ion en micros 

pa r i t e ,  ce t te  pauvreté e s t  certainement secondaire e t  d'origine diaqénétique. Mais l a  bonne 

corrélation ( r  = 0,94 au risque 0,011 entre Ca0 e t  S r  (tableau 2) indique que cet te  diagenese 

n ' a  pas effacé toute trace de l ' h i s t o i r e  sédimentaire de ces micrites. On peut aussi interpré- 

t e r  l e s  faibles teneurs en strontium connne l e  r e f l e t  d'une pauvreté originelle en aragonite 

(Kinsman, 1969 ; Pomerol e t  Renard, 1972) . La phase carbonatée de ces "Schistes à Poside  

nies" é t a i t  certainement une micrite monogénique (cf .  fig.44 ) formée originellement de cal-  

c i t e  d'origine essentiellement bicqénique comme l a  plupart des vases carbonatées actuelles 

(Purser , 1980) . 
Les relat ions entre Ca0 e t  Hg0 sont d ' interprétat ion plus délicate. Les calculs indi- 

quent (tableau 2 )  l 'existence d'une bonne corrélation ,positive entre eux (r = 0,84 au risque 

0,001). Or  il existe aussi une bonne corrélation posit ive (tableau 2)  avec l'aluminium (r  = 

0,67 au risque 0,001) e t  par conséquent avec l a  phase araileuse (cf .  fig. 50 1 .  Les droi tes  

de régression correspondantes ( f i g .  45 e t  50)  n'indiquant aucun exces de magnésium vis à vis  

de l ' u n  ou l ' au t re  de ces deux éléments, il paraft  d i f f i c i l e  de préciser l e s  par ts  re la t ives  

de magnésium appartenant a chacune des deux phases : carbonatée e t  argileuse. Le fer  é tant  

totalement l i é  A ce t t e  même phase argileuse (cf .  f iu.  49A ) l a  similitude des courbes d'évolu- 

t ion des rapports e t  (sauf pour les  calcaires 1 96 e t  1 106 - f ig .  47) semble de 
~ 1 2 0 3  ~ 1 2 0 3  

f a i t  indiquer une liaison préférent ie l le  du magnésium avec l a  phase argileuse. La comparaison 

avec l e s  Schistes à Posidonies de Tseria (cf .  paragra~he suivant) permet de confirmer c e t t e  



Fig. 45.- Composition chimique des Schistes 3 Posidonies supérieurs d'Igoumenitsa dans le diagramme 
Cao- ~ g 0 .  

hypothèse. L ' in té rê t  de ces derniers  e s t  de ne gas comporter de phase c d o n a t é e  - O r  il exis- 

t e  une grande homologie e n t r e  l a  géochimie des éléments majeurs ( au t r e  que Cao) .de ces deux - 
Mso 

s é r i e s  de "Schistes a Posidonies" - Ainsi l e  rapport moyen - = 0 ,  138 des Schistes d l -  
- A1203 

Igaumenitsa e s t  très proche du @me rapport  = 0,102 des Schistes  de Tseria  oil t o u t  le 

A1203 

magnésium e s t  l i é  aux a rg i l e s .  L'analogie précédente confirme donc qu'une f a ib l e  p a r t i e  seule- 

ment du magnésium e s t  liée d l a  phase carbonatée des Schistes d'Igoumenitsa (25% maximum). 

Un dernier  ca lcu l  permet a lo r s  de p réc i se r  l e  caractère faiblement magnésien de l a  c a l c i t e  

cons t i tu t ive  de ce t te  matrice carbonatée. 

La t r è s  bonne cor ré la t ion  pos i t ive  Cao - Mg0 e s t  par conséquent trompeuse. 11 en e s t  de 

même des covariations pos i t ives  du calcium avec l'aluminium d'une p a r t ,  avec l e  chrome d'au- 

t r e  p a r t  ( tableau 2 ) .  Il e s t  probable q u ' e l l e s  ne sont  que des e f f e t s  de ca l cu l ,  t raduisant  

simplement l e  f o r t  antogonisme conmiun du calcium e t  de ces deux au t res  éléments v is  a v i s  de 

l a  s i l i c e  d i luante ,  a t ravers  un échantillonnage s o m e  toute  assez r e s t r e i n t .  

Les au t res  traces : N i ,  Co, Cu e t  Z n  apparaissent plus ou moins nettement antagonistes de 

l a  chaux. 

En conclusion, je pu is  affirmer que l 'une des carac té r i s t iques  des s ch i s t e s  d91goumenit- 

s a  e s t  de posséhr une phase cculbaatde const i tuée originellement de c a l c i t e  faiblement ma- 

gnésienne biogénique. Son mélange en tou t e  proportion avec une phase s i l i c euse  fonne ga r fo i s  

plus de 90% du matériel cons t i t u t i f  de ces roches, qui s e  sont par conséquent déposées au- 

Jessus du .v. C. C. 



Pour rendre l ' é tude  qui  va suivre comparable à c e l l e  des Schis tes  à Wsidonies du Tay- 

gète  e t  à ce l l e s  publiées sur  l e s  Radio lar i tes  !?indiques (Mpodozis Marin, 1977 ; Steinberg 

e t  Mpodozis Marin, 1978) je  raisonnerai  désormais sur des analyses chimiques correspondant à 

des Bchantillons déca lc i f iés  e t  calcinés à 1050°C. 

2. LA PHASE SILICEUSE. 

Les t r è s  bonnes cor ré la t ions  négatives ( tableau 3) en t r e  Si02 d'une p a r t  A1203, Fe O 2 3 

T ~ O  e t  K O d 'au t re  p a r t ,  l e s  d ro i t e s  de régression qui en dér ivent ,  associées aux courbes de 
2 2 

Besnus correspondantes i l l u s t r e n t  bien ( f i g .  46 A à D) une propr ié té  que Mpodosis Marin (1977) 

Fig. 46.- Diagramme de Besnus et droites de regressions pour les oxydes principaux des Schistes Zi Posi- 
donies supérieurs dlIgoumenitsa. 



Tahl .  3. C o e f f i c i e n t  de c o r r e l a t i o n  r (et  p r o b a b i l i t é s  d ' e r r e u r  a) e n t r e  les t e n e u r s  en  S i 0  d 'une p a r t  2 
e t  les teneurs  en  c e r t a i n s  oxydes e t  c e r t a i n e s  t r a c e s  des  S c h i s t e s  A Pos idon ies  s u p é r i e u r s  
d 'Iqoumenitsa.  

Fig.  47.- Diagramme de Besnus e t  d r o i t e s  d e  r e g r e s s i o n  pour l e s  t r a c e s  (Cr,  V,  Cu e t  N i )  de s  S c h i s t e s  a 
Posidonies  s u p é r i e u r s  d '  Igoumeni t s a .  



Fig. 48.- Composition chimique des Schistes 3 Posidonies supérieurs d1Igoumenitsa dans le diagramme 
Co-si0 

2' 

a mis clairement en évidence en é tudian t  l e s  jaspes à rad io la i res .  C 'es t  l a  d i l u t i o n  l i n é a i r e  

simple d'un ce r t a in  nombre d'éléments par  une phase s i l i c euse  monogénique donc bioqénique. 

I l  n 'ex is te  pas de covariance négative s ign i f i ca t i ve  de Mn0 avec Si0 11 s ' a g i t  l h  en- 2' 
core d'un trait commun avec l e s  jaspes d rad io la i res  (Mpodozis Marin, 1977). Ce comportement 

p a r t i c u l i e r  du manganèse e s t  certainement dû à l a  grande mobilité diagénétique de ce t  élément, 

qui  en out re ,  n ' e s t  pratiquement jamais lié à la phase argileuse (c f .  paragraphe suivant) .  

En ce qui concerne l e s  t r aces  habituellement l i é e s  aux a r g i l e s  : nickel ,  chrome, cuivre 

e t  vanadium, e l l e s  montrent une cer ta ine  covariance négative avec S i 0  mais l a  dispersion des 2 
points  r e ~ r é s e n t a t i f s  dans l a  f igure 47 A d D ,  e s t  beaucoup t rop  importante. Ce f a i t  associé 

à l a  forme des courbes de Besnus correspondantes rend impossible une in te rpré ta t ion  par d i l u -  

t i on  l inéa i re .  Ce comportement peut Btre dû d des diffgrences i n i t i a l e s  importantes des con- 

centrat ions en t r aces  du sédiment d i l ué  (cf .  Hpodozis Marin, 1977). En outre  il n ' e s t  pas 

ce r t a in  que l a  phase s i l i c euse  biogène d i luante  s e  comporte comme une phase pure v is  à v i s  

de cer ta ines  t races .  Cette explicat ion ne d o i t  pas e t r e  négligée pour l e  n icke l ,  l e  chrome 

e t  l e  cuivre (c f .  Fogelgesang, 1975) . 
Le cobal t  ( f i g .  48)  a un comportement un s e t i t  peu s ingul ie r .  I l  montre une cor ré la t ion  

pos i t ive  vraisemblablement peu s ign i f i ca t i ve  (r = 0,47 au r isque 0,051 avec l a  s i l i c e .  C ' e s t  

l a  seule cor ré la t ion  pos i t ive  discernable en t r e  l e  cobal t  e t  l ' un  des éléments majeurs. L ' é -  

tude des cor ré la t ions  de S i 0  avec l e s  au t r e s  éléments me permet donc de mettre en évidence 
2 

dans Za fraction décarbonatée l a  d i l u t i on  pa r  l a  s i l i c e  biogene d'une f rac t ion  dé t r i t ique  



argileuse. Le processus e s t  l inéaire e t  simple pour l e s  éléments majeurs (A1203, Fe203, Ti02 

e t  K20), discutable pour l e s  éléments traces ( N i ,  C r ,  Cu, V) . Cette dilut ion a vraisemblable- 

ment respecte l a  géochimie de l a  phase argileuse dont l 'é tude peut ë t r e  f a i t e  à p a r t i r  de ces 

analyses globales. 

3 .  LA PHASE D E T 3 I T I Q U E  A9GILEUSE.  

La phase détritique e s t  formée pour l ' essent ie l  de minéraux aruileux. Pour étudier l a  

géochimie de ce t te  phase j ' a i  u t i l i s é  à nouveau l a  methode des corrélations en considérant 

l'aluminium comme l'élément cardinal représentatif de ce t te  phase argileuse (tableau 4 ) .  

Tabl. 4. Coefficients de correlation r (et probabilités d'erreur) entre les teneurs en A1203 d'une part 
et les teneurs en certains oxydes et certaines traces des Schistes 3 Posidonies supérieurs 
d' Igoumenitsa. 

Ainsi l e  diaaramme de l a  figure 49A montre une t r è s  bonne corrélation positive (r = 

0,96 au risque 0,001) entre A 1  0 e t  Fe203. La droi te  de régression correspondante ( A 1  0 = 
2 3 2 3 

2,508 Fe O + 0,08) a une ordonnée à l 'or ig ine  t r è s  faible. Cette caractéristique indique 
2 3 

qu'en première approximation tout l e  f e r  participe au réseau c r i s t a l l i n  des minéraux argileux 

qui forment l a  grande majorité des alumino-silicates présents dans ces roches. Pa r  conséquent 

A1203 
l e s  feldspaths existent bien mais en t r è s  faible quantité. Le rapport - - 2,58 a une va- 

leur  t r è s  proche de ce l le  observée dans l e s  shales géosynclinaux ( 2 , 4 1 F ~ 2 ~ ~ d e p o h l .  1969). Le 

t i t ane  a un comportement t r è s  voisin de celui du f e r  (f ig.  49 B) (r = 0,95 au risque 0,001 - 
A1203 = 21,88 Ti02 - 0 , l l ) .  La faiblesse de l'ordonnée à l 'or ig ine  süggère l à  encore l'appar- 

tenance de ces deux éléments à une seule  e t  mSme phase minéralogique. 

=2O3 
Le rapport = = 20,97 e s t  proche de ce même rapport dans l e s  schales géosynclinaux (21,41 

Ti02 

Wedepohl, 1969) e t  dans l a  fraction argileuse des sédiments méso- cénozoiques de l a  Baie de 

Biscay ( 2 5 ,  Debrabant e t  coll., 1979) . 
Le magnésium montre l u i  aussi  une bonne corrélation positive avec l'aluminium (f ig .  50) (r  = 

0,67 au risque 0,001). La plus grande dispersion des points dans l e  diagranme Al O - Mg0 e s t  
2 3 

évidemment due à l'absence de correction du magnésium l i é  aux carbonates. 

S i  nous considérons maintenant l a  famille des alcalins on remarque immédiatement que l e  

sodium ne présente aucune l iaison apparente avec l'aluminium. Les feldspaths, signalés par 

l ' é tude aux rayons X ,  ne sont donc pas sodiques. 11 s ' a g i t  selon toute vraisemblance unique- 

ment de feldspaths potassiques (cf .  étude de l a  fraction argi leuse) .  On observe par contre 

une t r è s  bonne corrélation positive if ig.  51 A) au risque 0,001 entre A1203 e t  K20 ir = 0,95 



- A1203 = 2 , 4 3  K20 + 0,56). Cette covariance traduit un net enrichissement relatif (vis à vis 

de l'aluminium) en potassium des stocks argileux des Schistes à Posidonies dgIgoumenitsa 

vis à vis des shales géosynclinaux. 

Fig. 49.- Composition chimique des Schistes à Posidonies superieurs d'iqoumenitsa dans les diagrammes 
A1203 = f (Fe O ) et A1203 = f (Ti02). 

2 3 



Fig. 50.- Composition chimique des Schistes à Posidonies sup6rieurs dlIgoumenitsa dans le diagramme 
Al O = f (M90). 

2 3 

vaut 2.94 pour l e s  premiers a lors  q u ' i l  e s t  de 4.76 p u r  En e f f e t  l e  rapport moyen 

K2° 
l e s  çeconds (Wedepohl, 1969) . Un ce r t a in  nombre d' échanti l lons (10) contenant du rubidium en 

quant i té  dosable, j ' a i  pu mettre en évidence une cor ré la t ion  excellente en t r e  l'aluminium e t  

l e  rubidium ( f i g . 5 1  B ,  r = 0.97 - a = 0,001 - A l  = 605 Rb + 4020). De ce f a i t  l e  diagramme 

de l a  f igure 51C, t r adu i t  outre  une cor ré la t ion  pos i t i ve  sans surprise en t r e  potassium e t  
- 
K 

rubidium ( r  = 0,097 - a = 0,001 e t  K = 412 R b  + 222) un rapport F = 420 nettement plus éle-  
Rb 

vé qqe dans l e s  shales  : 214 ( ~ e d e p o h l ,  1968) à 150 (Xeier and Adams, 1964). 

Pour compléter c e t t e  revue des a l ca l i n s ,  j ' é t ud i e ra i  l e  comportement d'un élément alca- 

lino-terreux l e  baryum qui  comme l e  rubidium s e  subs t i tue  facilement au potassium. Le baryum 

présente l u i  aussi  une excel lente corrélat ion au r isque 0,001 avec l'aluminium (r = Or91 - 
A1203 = 0,046 Ba - 0 ,96 ) .  La d ro i t e  de régression correspondante i f ig .  51 D)  matér ia l i se  l ' e -  

xis tence d'un fa ib le  excès de baryum non l i é  aux a r g i l e s ,  probablement sous l a  forme de 

- 
s u l f a t e s  ou de carbonates. S i  l ' o n  élimine c e t  excès, l e  rapport - - - 120 e s t  nettement plus 

Ba  ̂
élevé que dans l e s  shales : 55 (Wedepohl, 1968) . 

- 
Selon iiavard (1967) c e t t e  r ichesse r e l a t i ve  en K O associée un f o r t  rapport = 2 résul-  

Rb 
t e r a i t  de l a  croissance authigénique de minéraux potassiques, l 'eau de mer é t a n t  r iche  en po- 

tassium e t  t r è s  pauvre en rubidium e t  barium. On pour ra i t  donc penser, é t a n t  donné l e  poids 



Fig. 51.- Composition chimique des Schistes à Posidonies supérieurs d'Igoumenitsa dans les diagrammes 
A l  O  = f ( K 2 0 ) .  A1203  = f (Rb), K = f (Rb) et A1203  = f (Ba). 

2  3  
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2 3 2 
des i l l i t e s  de Weaver et Pollard (1973) ( C ) .  Dans l e  diagramme C,  A côté des t r o i s  points  
représentatifs f igurés ,  l e  nombre indique l e  pourcentage d ' i l l i t e  dans l e  spectre argileux 
l e  signe l a  présence (+) ou l'absence (-1 de feldspaths dans l e  spectre minéralogique des 
Schistes  d Posidonies superieurs d'lgoumenitsa considérés. 

r e l a t i f  de ce minéral, à une i l l i t i s a t i o n  authigénique o u d i a g é n é t i w  de mineraux argileux 

hé r i t é s  (kaolinite,  smectites. i n t e r s t r a t i f i é s ) .  Mais s i  l ' i l l i t i s a t i o n  par authigenese e s t  

un processus théoriquement possible, il n 'a  jamais pu Q t r e  prouvé par des observations (sauf 

évidemment pour l a  glauconite, i l l i t e  f e r r i f è re  authigène). En outre dans l e  cas présent l a  

faiblesse des teneurs en sodium ( l ' a l c a l i n  l e  plus répandu dans l 'eau de mer) semble peu compa- 

t i b l e  avec ce t t e  hypothgse. 

C'est pourquoi ces caractérist iques me paraissent plut& héri tées e t  l i ées  à l a  composi- 

t ion  minéralogique du spectre argileux. Ce dernier e s t ,  nous l e  savons déjà, dominé par l'il- 

l i t e .  Ces dernières peuvent Qt re  considérées comme des mélanges de muscovites e t  de b io t i t e s  

de pet i tes  t a i l l e s  (Mosser e t  coll . ,  1972). Pour i l l u s t r e r  ce f a i t ,  j ' a i  reporté sur un dia- 

gramme A1203 - Fe O t o t  - K20 (f ig.  52) l e s  points f igura t i f s  d ' i l l i t e s  décri tes par Weaver 
2 3 

e t  Pollard (1973) ( f ig .  52 A) ains i  que ceux correspondants à des muscovites e t  b io t i t e s  ex- 

t r a i t e s  d'une psanrmite des grès à Voltzia e t  analysées par Mosser e t  col l .  (1972) ( f ig .  52 B I .  

J e  rappellerai que l a  fraction argileuse des gras à Voltzia e s t ,  comme pour l e s  Schistes à 

Posidonies , formée essentiellement ou uniquement d ' i l l i t e s .  On constate que, d z'exception 

de I1échantitZon 10, l a  posit ion des points representatifs  des "Schistes à Posidonies' d l -  

Igoumenitsa s'explique bien par leur grande richesse en i l l i t e s .  Ainsi, l e s  variations des 

, teneurs relat ives en Fe O total sont tout  a f a i t  comparables à celles observées dans l e s  il- 
2 3 

, . .  l i t e s  des grès à Voltzia par Mosser e t  col l .  (1972). Quant aux fortes teneurs re la t ives  en.po- 

tassium le  diagramme de l a  figure52 C montre qu 'e l les  ne sont pas simplement corrélables avec 

l e s  teneurs relat ives en i l l i t e s ,  mais qu'el les sera ient  plut& l iées  aux teneurs pondérales 



Fig. 53.- Composition chimique des Schistes a Posidonies superieurs d l I ~ n i t s a  (renfermant du W en 
quantité mesurab1e)dans le diagramme K- Al - 100 Rb et comparaison avec les illites des grPs à 
Voltzia. 

Pig. 54.- Conposition chimique des Schistes d Pasi&m$es supérieurs d1Igouiwnitsa dans le diagraesr 
K.Al. 100 Ba et comparaisoi avec les illites des grès B Voltzia. 



en aluminium e t  à l a  présence des feldspaths potassiques. Cette comparaison avec l e s  i l l i t e s  

des grès à Voltzia se montre encore t r è s  fructueuse en ce qui concerne l e  rubidium (f ig .  

53) e t  l e  baryum (fig.  54 ) dont l e s  teneurs re la t ives  dans l e s  schistes d'Igoumenitsa s 'expli-  

queraient bien par les hautes teneurs re la t ives  en i l l i t e s  comparables à cel les  des qrès à 

Voltzia. I l  me parait  d i f f i c i l e  d'expliquer l e  comportement par t icul ier  de l 'échanti l lon 10 

car j'ignore l a  composition de son spectre argileux, peut-être enrichi en smectites ou en in- 

t e r s t r a t i f i é s  smectitiques ( ? )  . 
La géochimie des éléments majeurs l ies à l a  fraction argileuse des "Schistes à Posido- 

nies dlIgoumenitsa confirmerait par conséquent l e  caractère essentiellement hér i té  de ces der- 

niers.  Cette conclusion e s t  une just if ication supplémentaire e t  & posteriori  du raisonnement 

m'ayant permis de préciser l e  climat e t  l ' a c t i v i t é  orogénique caractérisant  l e s  zones fournis- 

sant  ces minéraux arqileux. 

Voyons s i  les  courbes de Bostrom, 1970 ; BostrOm e t  col l . ,  1973) peuvent nous apporter 

des informations supplémentaires. Cet auteur u t i l i s e  deux paramëtres indépendants des teneurs 

A l  Fe 
en silicium e t  log - . Ces deux parametres permettent de suivre, dans un bas- 

A l  + Fe + Wi T i  

s in  de sédimentation, l e  mélange en toute proportion de l a  fraction sédimentaire métallifère 

avec s o i t  des apports détri t iques continentaux ou acides (courbe B) s o i t  des apports océani- 

ques ou basiques (courbe A)  ( f ig .  5 5 ~ )  . 
La t rës  grande majorité des points représentatifs  des Schistes à Posidonies se  regrou- 

pent (f ig.  55 B) sur l a  courbe B autour du point matérialisant l e s  shales geosynclinaux 

(Wedepohl, 1969). La fraction non biogénique de ces 'Schistes à Posidonies e s t  donc consti- 

tuée de part icules détri t iques d'origine continentale. La position par t icul ière  des échantil- 

lons 4 e t  8 indiquerait un certain héritage à p a r t i r  d ' a l t é r i t e s  nées toujours en domaine con- 

t inenta l  mais su r  roches basaltiques ou une erreur analytique sur  Fe ou Ti. 

Les diagrammes de Bostrdm permettent donc de confirmer que l a  fraction argileuse des 

Schistes à Posidonies dlIgoumenitsa e s t  formée par des i l l i t e s  héritées de manteau d 'a l té-  

rat ion développé en domaine continentat sur  un cortège de roches t r è s  banal : acides, et/ou 

basiques. 

Desprairies (1977) a essayé de préciser l a  pa r t  revenant aux differentes roches (acides, 

basiques ou ultrabasiques) en u t i l i san t  l e s  teneurs de certaines traces : Co, N i .  C r  dans ces 

échantillons S K  1 à 5. Ceci e s t  en e f f e t  théoriquement possible car d'après l a  "théorie du 

champ des ligands" (Orgel, 1964 ; Larsen, 1965 ; Allègre e t  col l . ,  1968 ; Treuil e t  c o l l ,  

1970), l e s  argi les  peuvent jouer l e  r81e de piège géochimique (Decarreau, 1977) vis  d vis  de 

ces traces. En f a i t  dans l e  cas des Schistes à Posidonies d'Igomenitsa étudiés i c i ,  l e  co- 

b a l t  ne montre aucun l i en  géochimique avec l'aluminium e t  par conséquent avec l e s  argiles.  

Quant aux corrélations posit ives entre chrome e t  Nickel d'une pa r t  e t  aluminium d'autre par t  

e l l e s  sont apparemment a r t i f i c i e l l e s ,  é tant  donne l e s  fortes variations des teneurs en alumi- 

nium pour des teneurs t r è s  voisines en chrome ou nikel. L'analyse s t a t i s t ique  des correspan- 

dances aboutit à une représentation fac to r i e l l e  trop groupée pour ê t re  significative e t  pu- 

b l iée  mais semble suggérer un comportement antagoniste des Bléments représentatifs  de l a  pha- 

se  argileuse ( A l 2 O j ,  Fe203, K O e t  MgO) e t  des traces précitées (Co, N i  e t  C r ) .  2 
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Fig .  55.- Composition chimique des  S c h i s t e s  à Posidonies  supérieurs d'Igoumenitsa dans le  diagr- de 
Bostrdm (1970).  

I l  n ' e s t  donc pas possible  de confirmer l e s  hypothèses formulées par  Desprairies (1977). 

4 .  LA PHASE PHOSPHATEE. 

E l l e  e s t  peu importante du point  de vue pondéral. Les ca lcu ls  résumés dans l e  tableau 5 

montrent que l e  phosphore ne présente de cor ré la t ions  pos i t ives  s ign i f i ca t i ves  qu'avec l e  so- 

dium ( r  = 0,70 au r isque 0,001) e t  l e  cuivre ( r  = 0,64 au risque 0,Ol). Cette bonne l i a i son  

phosphore - sodium e s t  bien connue dans l e s  dépôts phosphatés, l e  sodium s e  subs t i tuant  à 
2+ 2 - Ca dans l ' a p a t i t e  pour compenser en p a r t i e  d 'au t res  subs t i tu t ions  du type CO 3 OU SO4 2- 

3 - 2+ 
pour PO4 , ou bien t e r r e s  r a r e s  pour Ca (cf. Prévot e t  Lucas, 1979) . 

*abl.  5 .  Coef f i c i ent s  de corrPlat ion r ( e t  probabi l i t é s  d'erreur a) entre  l e s  teneurs en phosphore d ' m e  
Part e t  l e s  teneurs en alumine, sodium e t  cer ta ines  t races  des S c h i s t e s  à Posidonies  su@rieurs 
d '  Igoumenitsa. 



D'ailleurs l'important gisement de phosphorites découvert récemment sous les Schistes 

à posidonies en Epire orientale est formé de francolite (fluoro-apatite) renfermant du so- 

dium en quantité significative (Machairas et coll. , 1979) . 

De CONCLUSION' 

Les 'Schistes à Posidonies supérieurs dlIgoumenitsa sont essentiellement formés par le 

mélange en toutes proportions d'une phase carbonatée faiblement magnésienne et d'une phase si- 

liceuse biogénique (radiolaires). Ces roches sédimentaires se sont donc déposdes au-dessus du 

N.C.C. mais éventuellement sous la lysocline de la calcite magnésienne et celle de l'aragoni- > 
te. Leur fraction détritique est celle d'une sédimentation hémipélagique banale. 

~ e u r  spectre argileux très monotone, dominé par l'illite, est totalement h é r i t d  d'alt6- 

rites développées sur des aires catinentates vétrographiqment banales, soumises d un cli- 

mat chaud avec alternance de saisons humides et seches et manifestant une activité orogéniqw 

modérée certes mais plus prononcée que durant la période précédente du Lias. 

I I  , DESCRI PT1 ON DES SCHISTES A. POS IDONI ES S U P ~ R I  EURS 
DE TSERIA ET COMPARAI SON AVEC CEUX D' IGOUMENITSA 

A, STRATIGgAPHIE 

Le profil étudié ici correspond à la coupe des Schistes d Posidonies supérieurs de 

Tseria d4crite lors de l'étude stratigraphique de la série convenue du Taygète (cf. profil de 

Tseria, fig.12A. Cette coupe montre connue dans l'exemple précédent l'intallation des Schis- 

tes à Posidonies sur des calcaires filaments. La recristallisation a dans le cas du pro- 

fil de Tseria effacé totalement le microfaciès originel de ces Schistes à Posidonies . 

B I  ÉTUDE DE LA FRACTION ARGILEUSE, 

Les études de diffraction aux rayons X ont été menées la encore par Chamley. Trois échan- 

tillons seulement ont été étudiés, car nous pensions que ces SChistes de Tseria étaient mé- 

tamorphiques et que par conséquent l'étude de leurs phyllosilicates nous renseignerait essen- 

tiellement sur leur histoire postsédimentaire. De fait cette hypothese s'est révélée inexacte 

et les Schistes de Tseria présentent des spectres argileux globalement semblables aux spec- 

tres monotones des Schistes d Posidonies supérieurs dlIgoumenitsa (fig.56 1 .  Ces trois spec 

tres sont en effet largement dominés par l'illite : 50 a 100%. La chlorite apparaît là encore 
comme une phase argileuse mineure ou absente. Par contre la kaolinite existe ici en faible 

quantité. Sa présence n'infirme pas les conclusions déduites de l'étude des .Schistes à Posi- 

donies dlIgoumenitsa, elle traduit tout simplement la variation dans l'espace et dans le 

temps du contrdle 6pirogénique. Il est vraisemblable que le bassin de sédimentation des Schis- 

tes de Tseria était plus proche que celui dtIgoumenitsa de l'exutoire d'une zone continenta- 

le momentanémnt bien drainée et inactive du point de vue épirogénique. 



Fig. 56.- Profil lithologique, spectre des minéraux argileux et caractéristiques géochimiques des Schis- 
tes à Posidonies supérieurs de Tseria. Spectre argileux. 

1. Chlorite. - 2. Illite. - 3. Interstratifié 10.14. - 4. InterstratifiP - 14.14 et 5. Kaolinite - 
Lithologie. - 6. Calcaires marmor€ens à nodule de quartzite. - 7. Quartzite. - 8. Quartzite des Schis- 
tes 3 Pwidonies supérieurs. - 9. Calcaires marnwréens 3 filaments. 

Fig. 57.- Composition chimique des Schistes à Posidonies supérieurs de Tseria dans le diagramoe 10 
A120j - Ca0 - Si0 et comparaison avec les Schistes à Posidonies swrieuma d' 

2 



L'gtude géochimique montrera d ' a i l l e u r s  de t r è s  grandes homologies e n t r e  l e s  f rac t ions  

argi leuses des Schistes  de Tseria e t  d81goumenitsa qui  derivent  donc globalement des memes 

processus générateurs carac té r i san t  un s eu l  e t  même modèle pal6ogéographique e t  géodynamique, 

d é c r i t  dans l e  paragraphe précédent. 

~ ~ b l .  6 .  composition chimique des  Sch i s te s  3 Posidonies supérieurs de Tseria  (repérés  sur l a  f igure 60). 
Analyses par quantofnétrie (C.R.P.G. Nancy) avec  contrale  des  teneurs en S i 0  e t  Ca0 par vo ie  
humide. 2 

. 
Ne dans l e  
texte 

Echanti l lon 

S i02  

A1203 

1 Fe203 

/ M 
mg0 

Ca0 

Na20 

i K20 

Ti02 

'2'5 
l 

PF 

Total 

1 
1 

I Ba 
1 f3 

cr 

Cu 

N i  

sr 

V 

Rb 

Zn 

Tabl. 7. Coef f i c i ent s  de corré la t ion  ( e t  probabi l i t é s  d'erreur a) entre  les teneurs en S i02  d'une part  
e t  l e s  teneurs en certains .oxydes  et cer ta ines  t r a c e s  des S c h i s t e s  a Posidonies  supérieurs de 
Tseria .  
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1 . LA PHASE CARBONATEE . 
L'originalité des Schistes de Tseria découle, évidemment, de la disparition totale de 

la phase carbonatée dans les quartzites homologues des Schistes à Posidonies. (fig. 57). Las 

carbonates existent malgré tout sous forme de passées lenticulaires peu épaisses de calcaires 

très recristallisés ifig. 56 ) . 
Si nous admettons par homologie avec les Schistes dlIgoumenitsa que la silice qui cons 

titue ces quartzites est d'origine biogénique (radiolaires), ces dernières seraient donc d'an- 

ciens jaspes & radiolaires tout à fait comparables aux Radiolarites du Pinde. Les passées cal- 

caires peuvent avoir deux origines : isopique (par suite de mouvements rhi fond sous marin et 

Fig. 58.- Droites de regression pour les principaux oxydes des Schistes A Posidonies supérieurs de Tseria. 



du N.C.C., c f .  Mpodozis Marin, 1977) ou hétéropique. La dernière hypothèse me para î t  l a  seule 

cohérente avec l'absence de transit ion minéralogique e t  géochimique entre l e s  faciès carbona- 

t é s  e t  l e s  faciès hypersiliceux. C'est -murquoi ces calcaires ont é té  éliminés de l 'étude qui 

su i t .  

2 .  LA PHASE SILICEUSE. 

Les analyses chimiques u t i l i sées  correspondent évidemment à des échantillons décarbonatés 

e t  calcinés. 

Comme pour les  Schistes '  dtIgoumenitsa on observe de t r è s  ~ O M ~ S  corrélations négatives 

entre Si0 e t  l a  plupart des autres éléments majeurs (tableau 7, figure 5 8 ) .  Le trop p e t i t  2 
nombre d'échantillons t r a i t é s  dans l e  cas présent ne m'a pas permis de t racer  l e s  courbes de 

Besnus. Ce handicap ne nous in te rd i t  pas malgré t o u t  de conclure à l 'existence t r è s  probable 

d'une dilution l inéaire simple de l a  plupart des éléments majeurs ( A 1 2 0 3 ,  Fe203, K O ,  Ti02) 2 
par l a  s i l i c e  biogénique Comme dans l a  plupart des sédiments océaniques Mn constitue une phase 

métallifère surimposée du f a i t  de sa  mobilité chimique ( f ig .58 ) .  

En ce qui concerne l e s  traces, seul ,  l e  vanadium présente une bonne corrélation négative 

avec Si0 ( r  = - 0,77, f i g .  59) matérialisant un phénomène de dilution l inéai re .  Les autres 
2 

traces (Co, Ni, Cu, Zn) ont  un comportement comparable à celui  qu'el les avaient dans les  

Schistes' d' Igoumenitsa. 

Les conclusions formulées à propos des Schistes d11goumenitsa restent  donc valables 

pour l e s  'Schistes de Tseria (dilut ion l inéaire simple de l a  fraction argileuse avec respect 

vraisemblable de l a  géochimie de ce t t e  dernière. 

3 .  LA PHASE ARGILEUSE. 

L'étude en sera menée également gar l a  recherche des corrélations posit ives entre A l  O 
2 3 

e t  l e s  autres éléments (tableau 8 ) .  

La corrélation posi t ive  entre A l  O e t  Fe O r e s t e  excellente (r = 0,88, au risque 0,001). 
2 3 2 3 

CornparGe d l a  phase argileuse des Schistes' d'Igoumenitsa, ce l l e  des Schistes de Tseria e s t  

- 
Fe relativement à l'aluminium légèrement plus riche en f e r  (Igoumenitsa = = 0,512 - Tseria 

Steinberg e t  Mpodozis Marin (1978) ont proposé d ' u t i l i s e r  l a  valeur de l a  pente de l a  

droite de régression A l  - Fe corne marqueur du caractère plus ou moins d i s t a l  de l a  sédimenta- 

tion argileuse. Une valeur forte indiquerait une sédimentation â i s t a l e  (0,74 tableau 9 - Ra- 

d io lar i tes  du Pinde in te rne ) ,  une valeur faible une sédimentation proximale (0,45 - tableau 

9 - boue a diatomées, de l a  mer du Japon). Prise à l a  l e t t r e  ce t t e  règle me conduirait donc à 

considérer l a  sédimentation de Tserfa plus d i s t a l e  (a  = 0,68) que cel le  d'Igoumenitsa (a = 

0.52) (tableau 9 e t  f ig .  60). Mais ce t t e  différence peut Q t r e  héritée. Elle t r adu i ra i t  a lors  

s o i t  une plus grande richesse en fe r  ou en composé *bioti t iquen des i l l i t e s  de Tseria, s o i t  un 

milieu légèrement plus oxydant favorisant un dépdt supplémentaire de fe r  ferreux. Ces derniè- 

res hypothèses me paraissent plausibles,elles permettent d 'éviter  l'étonnant paradoxe d'une 



Fig. 5 9 . -  CorraZaC.tan aatre S i 0  e t  les princip&es traces (V, Zn, Cu et Ce) a n s  l e s  Schistes  a Posi- 
2 

donies supérieurs de Tseria. 

Tabl. 8 .  Coeff ic ients  de corrélat ion r ( e t  probabil i tés  d'erreur a) entre les teneurs en A l  2 O 3 d'une 
part e t  les teneurs en certa ins  oxydes e t  certaines traces des Schis tes  à Posidonies su@- 
rieurs de Tseria. 

'Ch, 
1.; <LA ' 

\.-- 

Ui 

+ 0 . 1 0  

-- 

Ti02 

+ 0 . 9 5  

0.001 

Mn0 

+ 0 . 1 0  

-- 

Cu 

+ 0 . 2 2  

-- 

Co 

- 0 . 4 7  

-- 
r 

A1203 
a 

+ 0 . 6 7  

0.01 

-2O3 

+ 0 . 8 8  

0.001 

V 

+ 0 . 7 7  

0.001 

K2° 

+ 0 . 9 6  

0.001 

Zn 

+ 0 . 4 4  

0 .1  

Ba 

- 0 . 2 6  

-- 



Tabl.  9 .  Coef f i c i ent  de corre la t ion  e t  d r o i t e  de rt5gresçion du couple Al-Fe des  Boues à Diatomées de 
l a  Mer du Japon (Steinberq e t  Mpodozis Marin, 1978) ,  des Radiolari tes  du Pinde externe e t  
interne (Steinberg e t  Mpodozis Marin, 1978) e t  des  S c h i s t e s  à Posidonieç d'Igoumenitsa et de 
Tseria  . 

r 

Provenance 

Boues à Diatomées miopliocènes 

Mer du Japon 

Radiolari t e s  jurassiques (Pinde externe) 

Massif du Lakmon 

Radiolari tes jurassiques (Pinde in te rne )  

Massif d ' Agrapha) 

Schistes à Posidonies jurassiques 

zone ionienne externe (Igoumenitsa - Grèce) 

Schistes à Posidonies jurassiques 

zone ionienne externe (? )  Tseria - Péloponnèse 

méridional) 

sédimentation relati-T plus d i s t a l e  e t  en même temps relativement plus riche en kaolinite.  

Le magnésium présentant une bonne corrélation posit ive avec l'aluminium (r = 0,67 au 

risque 0,011 participe exclusivement à l a  phase argileuse puisqu' ici  il n'y a pas de carbona- 

te .  Les diagrammes tr iangulaires Al O - Fe O t o t  - Mg0 (f ig.  61 A e t  B) montrent l a  tres 
2 3 2 3 

grande similitude existant entre l e s  fractions non biogéniques des Schistes de Tseria e t  

d'fgoumenitsa. Ceci me pa ra i t  ê t r e  une bonne just if ication à poster ior i  du raisonnement qui 

m'a permis d 'a t t r ibuer  lamajeure par t ie  du magnésium à l a  phase argileuse des Schistes d ' I -  

goumenitsa. 

coe f f i c i en t  r 
de 

corré la t ion 
en t re  A l  e t  Fe 

0.93 

0.96 

O. 91 

O. 96 

O. 88 

A 

On remarquera en outre,  grace aux figures (61 A e t  B) que l a  fraction argileuse des 

'Schistes de Tseria e t  Igoumenitsa e s t  alumino-ferrifère. Cette caractérist ique l e s  rappro- 

che des shales géosynclinaux (Wedepohl, 1969)ettraduit une homologie t r è s  net te  avec l e s  sé- 

diments Crétacé supérieur e t  cénozolque de l a  baie de Biscay (Debrabant e t  col l . ,  1979) mais 

l e s  oppose nettement aux sédiments du méme âge du plateau de Rockall (Debrabant e t  c o l l . ,  

1979). I l  n ' e s t  pas inintéressant de rappeler que l a  dist inction c l a i r e  entre ces deux der- 

niers s i t e s  (Biscay e t  Rockall) s 'expliquerait  par l a  plus grande richesse du second (Rockall) 

en smectites (Debrabant e t  co l l . ,  1979). Cette tendance nettement alumino-ferrifère d'Igoume- 

ni tsa  e t  Tserla confirmerait donc l e  r61e extrsmement minime joué dès z'ofig-ine par l a  smectr- 

t e  dans leurs spectres argileux. 

F e = a x A l + b  

a 

0.45 

0.51 

O. 74 

0.52 

0.68 

b (PW) 

1350 

-454 

- 59 

-219 

-896 

* 



- Droites de regression Fe = f (Al) pour les Schistes à Posidonies supérieurs de Tseria 
d ' Igoumeni tsa. 

Fig. 61.- Composition chimique des Schistes à Posidonies sup4rieurs de Tseria et d'Igoumenitsa dans le 
diagramme A1203 - Fe20j tot. - Mg0 et comparaison avec les sédiments de la Base de Biscay et 
du plateau de Rockall (d'après Debrabant et coll., 1979). 



Fig. 62 . -  Couposition chimique des Schis tes  B Posidonies superieurs de Tseria dans l e  diagramme 
Al O = f (K O ) .  

2 3 2 

Le potassium (f ig .  62 apparaît clairement l i é  B l'aluminium (r = 0,96 au risque 0,001 - 
U 2 O 3  = 3,12 K O + 0,0078) e t  totalement intégré au reseau des argiles.  Le rapport 2 

* 2'3 - @al 8 3,14 e s t  tres proche de celui d'une muscovite théorique e t  t radui t  18 encore un - 
K2° 

enrichissement zela t j f  en K20 vis 8 v i s  âes shales gbsynclinaw. Mais Connile pom les  Schis- 

t e ~  dlIgoumenitsa, l e  diagramne Al2&, - Fe203 t o t a l  - K26 (fig. 63 A e t  B) montre que ce t t e  

oropriete e s t  vraisemblablement h4t i tée  e t  li& a l a  très granda richesse Qes spectres argi- 

leux en i l l i t e s ,  très proche g80chimiinfqtxement de cel les  âes Schistes d'Igwmenitsa e t  par 

consQquent de celles des a Voltzia des Vosges. Je ferai reararq\aer enfin que les plua hau- 

tes teneurs relat ives en A l  O ne sant pas corrélables avec l a  pdsence c?e kaolinite maCs en 
2 3 



Fe2 03 iotol K2° 

Fig. 63.- Composition chimique des Schistes à Posiâonies supérieurs de Tseria dans le diagr- Al O - 
2 3 

Fe O tot. - K O, comparaison avec les Schistes a Posidonies supérieurs d'Igoumenitsa (A) et 
2 3 2 

les illites dès grPs è Voltzia (B). 

Fig. 64.- Composition chimique des Schistes è Posidonies supt5rieurs de Tseria et d'Igoumenitsa dans le 
diagrawe NgO - Na O - K O. Le rapport associé à chacune des moyennes correspond è la valeur 

2 2 myenne de l'indice de basicité (La Roche de, 1966) dans chacun des profils étudiés. 



Fig. 6 5 . -  Composition chimique des Schistes 3 Posidonies supérieurs de Tseria et d'Igounrenitsa dans le 
diagramme A1 O - Fe O tot. - MnO. 

2 3  2 3  

f a i t  avec des spectres purs a 100% d ' i l l i t e s  ( f ig .  63 A) . 
Le  diagramme Na O - Mg0 - K O ( f i g  -64 ) matérialise l a  t r è s  forte homologie géochimique 

2 2 
entre l e s  fractions non biogéniques des ' Schistes'  de Tseria e t  d '  Igoumenitsa. Le sodium n '6 -  

tant  pas l i é  aux argi les ,  l ' indice de bas ic i té  de ces derniers (La Roche de, 1966) se réduit  

a K2° + 
e t  prend une valeur moyenne de 0,42 pour Tseria e t  0,47 pour Iqoumenitsa. Ces 

A1203 

indices t r è s  voisins de l ' indice  théorique des micas blancs e t  des i l l i t e s  confinnent donc 

une nouvelle fois  l e  rdle essentiel  joué par ces dernières e t  l a  faible importance pondérale 

des kaolinites . 
Le diagramme A1203 - Fe203 - Mn0 (fig.  65 ) me permat d ' i l l u s t r e r  une dernière fo is  l a  

grande homologie géochimique existant  entre l e s  fractions non biogéniques des Schistes d ' l -  

goumenitsa e t  de Tseria, toutes deux pauvres en manganèse. 

Le diagramme de Bostrdm ifig. 66) indique que l a  fraction non biogénique des "Schistes" 

de Tseria e s t  essentiellement héri tée d ' a l t é r i t e s  form6es sur  des aires continentates. Très 

peu de traces semblent l i ées  a l a  fraction argileuse, l e  vanadium présente une excellente cor- 

rélat ion positive avec l'aluminium ( r  = + 0,77 au risque 0,Ol) .  Le léger enrichissement rela- - - 
v v t i f  en vanadium (- = 0,0020) vis  à vis des shales (= = 0,0014 - Wedepohl, 1968) e s t  cer- - 

A l  A l  
tainement corrélable avec l e  caractère f e r r i f e re  des i l l i t e s  de Tseria. 

Le baryum ne montrant lu i  aucune corrélation positive avec l'aluminium (tableau 8) n'ap- 

par t ient  pas au réseau des phyllosilicates. En e f f e t  les  teneurs re la t ives  t r è s  importantes 



Fig. 66.- Composition chimique des Schistes Posidonies supérkascsde Tseria et d'Igouœenitsa dans le 
Fe ~l diagranune & BostrBm (19m) log - = 
Ti ( ~ 1  + Fe + Mn ) 

Fig. 67.- Conposition chimique des Schistes B Posidonies supërieurs de Tseria dans le diagram K - Al 
- 100 Ba. 

A l  
en baryum n'influencent absolument pas l e  rapport - i f ig.  67 ) des i l l i t e s  e t  traduisent  par  

K 
conséquent l ' appar i t ion  d'une phase r iche en baryum. 

O r  de nombreux auteurs  (Rewlle, 1944 ; Goldberg e t  Arrhenius, 1958 ; Wakeel e t  Riley, 

1961 ; Bostrdm e t  COL 1973 ; Martin e t  Knauer, 1973) ont  montré q u ' i l  e x i s t a i t  une corr4la- 

t i on  ne t t e  en t re  l e s  hautes teneurs en baryum des sédiments e t  une for te  productivi té  organi- 

que dans l a  zone euphotique sus-jacente. Mais l e s  ca lculs  de Bostrdm et coLi1974) indiquent 

que l ' o r ig ine  du baryum n ' e s t  pas uniquement bioqénique mais mixte : biogénique , authigénique 

e t  volcanique. Un apport volcanique me paraissant  f o r t  improbable dans l e  cas des nSchistesn 

de Tseria ,  il res te  deux sources éventuelles : authigénique e t  biogénique. Choisir  l a  seconde 

e s t  évidemment tres ten tant .  O r  l a  f igure 68 montre que ce t  enrichissement ne carac tér i se  que 

l a  p a r t i e  sommitale des Schistes  d Posidonies de Tseria. Il pourrai t  t radui re  une augmenta- 

t ion  de l a  production biogëne dans ce secteur  du s i l l o n  ionien au Jurassique t o u t  Zi f a i t  su- 

périeur. 11 s ' a g i t  peut-8tre du début de l 'explosion du nanno-plancton qui ca rac t é r i s e ra i t  

l e  Jurassique supérieur . La d ispar i t ion  b ru t a l e  de l a  sédimentation s i l i c e u s e  biogène 

au Tithonique - Berriasien i?) s e r a i t  a lors  l a  marque d'une chute brutale  du N.C.C. du s i l l o n  

ionien. 

La nickel,  l e  chrome e t  le cobalt  sont , trait commun suppléiaentaire avec les Schistes  

dlIgoumenitsa, antagonistes avec l'aluminium e t  par  conséquent non l i é s  à l a  phase argi leuse.  

4 .  LA PHASE PHOSPHATEE. 

El le  est ici  quasi inexistante.  
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Ba Fig. 68.- Variation dans les Schistes à Posidonies supérieurs de Tseria et d'Igoumenitsa du rapport - 
Ti 

en fonction de la position stratigraphiqw des échantillons étudiés. 

Da CONCLUSION, 

Les Schistes d Posidonies de Tseria d i f fèrent  nettement de leurs homologues d81goume- 

ni tsa  par l a  dispari t ion to ta le  de toute phase carbonatée. I l  s ' a g i t  donc de sédiments hyper- 

siliceux. Par contre l a  fraction sédimentaire décarbonatëe e s t  tout  a f a i t  semblable d ce l l e  

ses Schistes d'Igoumenitsa. Elle e s t  formée par une phase s i l iceuse  biogène (? )d i luan t  une 

phase détri t ique argileuse t r è s  riche en i l l i t e s  héritées. L'homologie géochimique existant  

entre l e s  phases dét r i t iques  argileuses des "Schistes" de Tseria e t  dtIqoumenitsa implique 

une zone d'alimentation ccnamme : a i r e  continentale dont l e s  caractéristiques géodynamiques 

e t  climatiques ont été définies dans l e  paragraphe précédent. 



I I I ,  COMPARAISON AVEC LES RADIOLARITES PINDIQUES 

Au terme de ce t t e  étude il e s t  légitime de confronter l e s  résul ta ts  obtenus avec ceux 

connus sur les Radiolarites pindiques (Caron, 1975 ; Mpodozis Marin, 1977 ; Steingerg e t  

Mpodozis Marin, 1978) . 

C'est l a  teneur en carbonate qui oppose l e  plus nettement l e s  Schistes à Posidonies 

supérieurs d81goumenitsa aux 'Schistes à Posidonies de Tseria e t  aux radiolar i tes  du Pinde. 

Les teneurs en Ca0 ( f i g .  6 9 )  des 'Schistes d'Igoumenitsa peuvent é t r e  comparées à cel- 

l e s  des Radiolarites rouges supérieures du Pinde d8Agrapha dont l e  dépet précède l ' i n t a l l a -  

t ion des Calcaires à Calpionelles (Mpodozis Marin, 1977). Mais dans l e  cas des Schistes 

d'Igoumenitsa l 'excellente corrélation négative entre Ca0 e t  Si02 e t  l a  courbe de Besnus as- 

sociée, indiquent le  mélanqe en toute proportion de deux phases biogéniques ( l 'une  si l iceuse 

e t  l ' au t re  calcaire)  e t  prouvent sans conteste que ces sédiments se  sont déposés QU-&SSUS du 

A contrario l e s  Radiolarites dlAgrapha e t  les  Schistes de Tseria (dépourvus de Cao) ne 

présentent absolument pas l e  même phénomène. On peut émettre l'hypothèse que ces deux sér ies  

sédimentaires se sont déposées m~dessouô du N. C. C. (Mpodozis Marin, 1977) . 

BI LA PHASE ARGILEUSE, 

Les spectres argileux des Schistes à Posidonies supérieurs (Igoumenitsa e t  Tseria) d i f -  

fèrent  assez nettement de ceux des Radiolarites oindiques de méme Sge. Dans l e s  premiers l a  

chlor i te  e s t  absente ou en quantité t r è s  fa ib le ,  l ' i l l i t e  - mica (60 à 100%) domine, associée 

Fig. 69.- Composition chimique dans le diagramne 10 Al O - Ca0 - Si0 des Schistes à Posidonies supé- 2 3 2 
rieurs de Tseria et d'lqoumenitsa, et des R a d i o l a r i t e p ~ i q u e s  id'apres Mpodozis-Marin 1977). 

Fig. 70.- Comparaison des spectres argileux des Schistes à Posidonies supérieurs de Tserlaet d'Igoume- 
nitsa d'une part, des Radiolarites et du Premier Flysch d'après Desprairies, (1977) d'autre 
part. 



à une fa ib le  quantiid d ' in te r s t r a t i f i6s  i l l i t i q u e s  e t  des traces de metites (f ig.  70) .  Dans 

les  seconds (Desprairies 1977) l a  chlor i te  e s t  toujours présente ( f ig .  70 , 1 ' i l l i t e  forma 

50% du s-oectre au maximum, les i n t e r s t r a t i f i e s  e t  l a  smectite constituant une fraction impor- 

tante de celui-ci. En outre l a  kaolinite peut ex i s t e r  en quanti te quantifiable dans l e s  Schis- 

tes à Posidonies supérieurs, e l l e  n'apparaft qu'en traces décelables en microscopie Q l e c t r b  

nique, uniquement dans l e s  Radiolarites du Pin& externe (Caron, 1915) . 
L'explication l a  plus simple d'une t e l l e  opposition consiste & aâmettre une origine paleo- 

geographique différente pour ces deux types d'association argileuse. O r  l a  reconstitution pa- 

leogéographique de Biju-Du-1 e t  colL (1976) f a i t  apparaître deux ensembles continentaux sue- 

ceptibles de fournir ces argiles : un ensemble s e ~ t e n t r i o n a l  europeen e t  un ensemble af r ica in  

&ridional ( f ig .  71). Fsgelgesang (1975) et Steinberg e t  coll .  (1977) ont  montre que l e s  zones 

continentales européennes étaient  au Jurassique moyen e t  supérieur susceptibles de fournir l ' a s -  

sociation argileuse ( i l l i t e ,  chlori te,  smerctite e t  i n t e r s t r a t i f i h )  des radiolar i tes  des sil- 

lons losnbard e t  pindique. Il e s t  par conséquent logique d'admette pour les Schistes à Posido- 

nies supérieurs d1Iqoumenitpa e t  de Tseria une alimentation africaine. La position Latudinaie 

tres basse de ce t te  a i r e  d'alimentation expliquerait l ' a r i d i t d  du climat, l a  dispari t ion des 

smectites, éventuellement celle des chlori tes e t  l 'appari t ion de l a  kaolinite.  Quant à l a  wr- 

miculite observable au sonnriet du Jurassique supérieur dans l e s  s i l lons  ionien e t  pindique, 
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Fiq.  71 e t  72.- T e n t a t i v e  d e  r e c o n s t i t u t i o n  d e  l a  c i r c u l a t i o n  mar ine  d e  s u r f a c e  au  J u r a s s i q u e  (71) e t  
a u  T i thon ique  (72) dans  l e  c a d r e  paléoqéographique  proposé  p a r  Biju-Duval e t  c o l l .  (1977) .  

1. Domaines océaniques .  - 2. Domaines ép i con t inen taux .  - 3. Con t inen t s  émergés. - 4.  s i l l o n s  i o n i e n  
e t  du  Pinde .  - 5. Couran t s  d e  s u r f a c e .  - 6. Zone d e  subduct ion .  - 7. Volcanisme. 

Abrév ia t ions  : I o  : s i l l o n  i o n i e n ,  19 : Igoumenitsa,  Ts  : T s e r i a ,  P i  : s i l l o n  du Pinde.  

e l l e  pourrait provenir ( f ig .  72 ) des zones montagneuses bien arrosées, nées lo r s  de l'orogenè- 

se Jurassique supérieur - Crétacé inférieur affectant  l a  marge nord donc européenne de l a  Te- 

thys ( .%rcier, 1968) 

En résumé l ' e s s e n t i e l  des apports argileux des Schistes d Posidonies proviendrait d'ap- 

par ts  méridionaux donc africains.  Le bassin ionien de Tseria e s t  donc en position légèrement 

plus proximale que celui  d '  Igoumenitsa. 

Je  montrerai, ultérieurement, lors  de l ' é tude des Radiolarites pindiques, que ce t t e  con- 

clusion e s t  tout d f a i t  conforme B l'hypothèse formulée par H s i i  (1976) de l 'existence au Ju- 

rassique moyen e t  supérieur d'un courant équatorial important dans l a  Téthys occidentale. 

La géochimie des fractions d6carbonatées des 'Schistes a Posidonies ioniens e t  des Ra- 

dio la r i t e s  pindiqws e s t  pour l ' e s sen t i e l  semblable. 



Elle caractérise une sédimentation hémipélagique dérivant de l a  dilut ion de faibles ap- 

ports détr i t iques argileux par une phase s i l iceuse  biogénique. Ces fractions argileuses ap- 

raissent héetdes e t  n'ont pas subi de modifications diagénétiques appréciables (Mpodozis 

Marin, 1977 - pour l e  Pinde). 

La fraction décarbonatée non biogénique apparait dans l e s  deux cas tres pauvre en manga- 

nèse ( f ig .  7 3 ) .  Cette pauvreté oppose nettement ces fractions décarbonatées non biogéniques 

des Radiolarites pindiques e t  des Schistes à Posidonies supérieurs ioniens aux fractions é- 

quivalentes des sédiments déposés sur  l e  fond des bassins ouverts aux grands courants profonds. 

Les Radiolarites du Pinde interne dlAgrapha sont relativement a A l  O plus riches en 
2 3 

f e r  que l e s  Schistes à Posidonies ioniens, ce qui ne s e r a i t  pas l e  cas des Radiolarites du 

Pinde externe du Lakmon ( f ig .  74) (Steinberg e t  Mpodozis Marin, 1978). I l  me pa ra i t  d i f f i c i l e  

de conférer aux différences ou ressemblances exis tant  entre les  pentes des droites de regres- 

sion Al-Fe une valeur paléogéographique pour deux raisons. La premiere e s t  que dans l e  cas des 

Schistes Posidonies supérieurs l a  différence existant  entre les  deux sé r i e s  semble l i ée  a 
un héritage indépendant du caractère d i s t a l  ou proximal de l a  sédimentationi. La seconde e s t  

q u ' i l  s e r a i t  absurde de comparer l a  géochimie des associations argileuses de deux domaines, 

ionien e t  pindique ,dont l e s  zones d'alimentation sont différentes. 

Les paragraphes précédents m'ont permis de montrer q u ' i l  e x i s t a i t  des homologies sédimen- 

toloqiques certaines ent re  l e s  'Schistes a Posidonies supérieurs d'Igoumenitsa (Epire) e t  de 

Tseria ( ~ é s s é n i e ) .  Ainsi tous deux sont formes pour l ' e s sen t i e l  par une phase pélagique biogé- 

nique diluant une phase détri t ique argileuse dont l 'uniformité minéralogique e t  géochimique 

e s t  remarquable. Cette uniformite conduit à admettre une alimentation meridionale e t  africaine. 

Ces homologies renforcent évidemment, s ' i l  en e s t  besoin, l'homologie lithostratigraphique é- 

tabl ie  lo r s  du chapitre 1 e t  par conséquent l'appartenance à une méme zone paléogéographique. 

Néanmoins il e s t  apparu une différence dans l e  contenu de l a  phase pélagique biogénique. 

Dans l 'un des cas (Igoumenitsa) ce t t e  phase e s t  un mélange entre deux phases biogéniques, l 'u-  

ne carbonatée e t  l ' a u t r e  siliceuse. Ce mélange implique un dépôt au-dessus du N.C.C. Dans 1'- 

autre cas (Tseria) l a  phase pélagique biogénique e s t  pure e t  uniquement s i l iceuse  - ce qui 

rend l e s  Schistes correspondants homologues des jaspes b radiolaires du Pinde. Leur forma- 

t ion doi t  donc relever des memes causes. E t  s i  l ' o n  admet que l e s  seconds ont pu se  déposer 

au-dessous du N.C.C., l e s  premiers aussi. I l  e s t  donc dangereux d'extrapoler l e s  conclusions 

fondées sur une étude sédimentologique e t  géochimique locale B l'ensemble d'une formation sé- 

dimentaire, même aussi bien typée que ce l l e  des Schistes Posidonies supérieurs ioniens. 

En conséquence l e s  résultats  paléogéographiques obtenus 8 p a r t i r  de l 'étude des sér ies  

ioniennes non transformées dPEpire Akarnanie doivent ë t r e  extrapolis aux sér ies  ioniennes du 

Péloponnèse avec l e  souci prudent d ' intégrer toutes l e s  données dans un modèle capable 

de respecter leurs par t icular i tés  locales. Ce que je vais tenter  maintenant. 



O Radioloriles d'Agrapha 
( d a p i s  Mpodoria Marin 1977) + 

/ Y P 

Fiq. 73.- Comparaison des Schistes a Posidonies sup6rieurs de Tseria et d'Igownenitsa d'une part et 
des Radiolarites pindiques (Mpodozis Marin, 1977) d'autre part dans le diagramme Al O - 
Fe O tot. - MnO. 2 3 

2 3 

Fiq. 74.- Droites de regression Fe = f (Al) pour les Schistes 3 Posidonies supêkieurs de Tswia et 
d'fgoumenitsa d'une part, pour les Radiolarites pindiques d'Agrapha et du Lakmon (d'après 
Steinberg et Mpodozis Marin, 1978) d'autre part. 



11 n 'exis te  en Péloponnèse aucun équivalent des gypses permo-triasiques connus par sonda- 

ge en Epire-Akarnanie. Je  ne discuterai  donc pas i c i  de leur signification.  

Au cours du dépot des calcaires e t  dolomies tr iasico-l iasiques i calcaires de Pantokrator) 

l e  domaine ionien correspond a une vaste plate-forme néritique peu profonde indifférenciée 

rassemblant l e s  zones ioniennes,de Gavrovo-Tri~olitna ifig. 75 ) e t  & Paxos Zanthe. 

Pig. 75.- Tentative de recpnstitution de l a  circulation marine de surface au Trias supérieur - Sinemu- 
rien dans l e  cadre pal8ogéographique proposé par Biju-Duval e t  coll. (1977). 1 a 5 voir f i g .  
75 et 76. 6. Volcanisme triasique moyen a supérieur. 

La zone de Gavrovo-Tripolitza va conserver ce caractère néri t ique e t  pçru profond jusqu8& 

lVEoc&ne ; c e t t e  p6rennité des conditions neritiques e s t  remarquable. 

par contre, au cours du Lias, l a  zone ionienne connait une véri table "révolutionn paléo- 

géographique. De grandes f a i l l e s  découpent l a  vaste plate-forme du "Pantokrator" en un certain 

nombre & hors t  e t  de graben (I.G.R.S. e t  I.F.P., 1966) réceptacles de sé r i e s  sédimentaires 

originales e t  nettement différenciées qui ont donné naissance à des interprétations divergen- 

t e s  voir antagonistes. 

Tout en reconnaissant l ' o r ig ina l i t é  des sér ies  pélagiques du Jurassique moyen e t  su@- 

r ieur  succédant aux calcaires de Pantokrator, certains auteurs (1.G.R.S. e t  I.F.P., 1966 ; 



Desprairies, 1979) ne déduisent de leur étude aucun approfondissement important. Leur inter- 

prétation se fonde essentiellement : 

1) sur le caractère néritique peu profond des calcaires de Pantokrator, soubassement des sé- 

ries pélagiques plus récentes (Calcaires de Sinais, Calcaires ammonitico-rosso, Schistes 

Posidonies) ; 

2) sur l'existence en un point bien localisé (Kato-Kouklessi - I.G.R.S. et I.F.P., 1966) de 

relique d'une surface karstique ; 

3) sur le caractère transgressif de certaines séries pélagiques, transgression se faisant sur 

une surface d16rosion et marquée par des niveaux de brèches (I.G.R.S. et I.F.P., 1966). 

L'exemple de la sédimentation do-plio-quaternaire de la Méditerranée montre d merveille 

que le caractère d'un soubassement donné (la formation messinienne) ne préjuge en rien la por- 

fondeur d'eau accompagnant le dépbt des sédiments sus-jacents (boues pélagiques plio-quater- 

naires déposées sous 2000 4000 m d'eau). L'exemple n'est certainement pas directement trans- 

posable au domaine ionien, il n'est donné que pour juger du bien fondé d'une méthode de rai- 

sonnement. Par contre l'existence de surfaces karstifiées très locales semble très probable 

à Kato-Kouklessi en Grèce (I.G.R.S. et I.F.P., 1966) et dans l'anticlinal de Butrint en Alba- 

nie (Xhomo et coll., 1971). 

Quant au caractère transgressif des calcaires pélagiques à radiolaires du Tithonique - 
Néocomien, il semble assez général dans le sillon ionien tant en Grece (I.G.R.S. et I.F.P., 

1966) qu'en Albanie (Xhomo et coll., 1971). Je n'émettrai qu'une seule réserve, on peut en 

effet se demander si les auteurs précités (I.G.R.S. et I.F.P., 1966) n'ont pas sous-estimé 

les chevauchements et les décollements tectoniques toujours possibles dans ces séries litho- 

logiquement très hétérogènes (renseignement oral de De ~ever) . 
Bernoulli (19721, quant à lui, fonda son interprétation sur l'étude des homologies 

faciologiques entre certaines roches sédimentaires du domaine ionien et celles recueillies 

lors du "leg" 11 en Atlantique Nord. Il considéra ainsi comme homologues les calcaires "am- 

mnitico-rosso" ioniens et ceux de l'Atlantique Nord, et admit une profondeur commune de dé- 

pôt de 1 0 0 0  m environ. Il proposa d'interpréter les "Schistes à Posidonies" qui n'ont pas 

d'équivalent en Atlantique Nord, comme des sédiments siliceux déposés sous le N.C.C. et dont 

l'apparition, la pérennité et la disparition étaient liées aux mouvements relatifs du fond 

sous-marin et du N.C.C.. 11 discuta enfin la signification des brèches et conglomérats de 

transgression décrits par 1'I.G.R.S. et 1'I.F.P. (1966) . Pour lui il s'agit en fait de brè- 
ches matérialisant l'activité sismique de certaines grandes failles normales syn~édimentaire~. 

L'étude s6àimentologique et géochimique mnée précédemment m'oblige à réfuter la généralité 

de l'interprétation pro-posée par Bernoulli pour les Schistes à Posidonies . En effet les 
Schistes à Posidonies d'Igoumenitsa de par leur composition minéralogique et géochimique se 

sont deposés au-dessus du N.C.C. 

Mais le dépôt à la même époque de Schistes a Posidonies calcareux (type Igoumenitsa) 

et de Schistes a Posidonies hypersiliceux (type Tseria) implique l'intervention d'un facteur 

susceptible d'expliquer la disparition dans les seconds de toute phase calcaire pélagique dont 



l 'existence possible e s t  prouvée par l a  genèse des premiers. Actuellement dans l e s  océans l e s  

dépdts dépourvus de phase carbonatée (argi les  rouges ou boues s i l iceuses)  se rencontrent à des 

profondeurs abyssales importantes en-dessous du N.C.C. e t  d l'aplomb des zones à haute produc- 

t i v i t é  organique (Berger, 1973 ; Berger e t  Winterer, 1974). Dans certains bassins marginaux l a  

orofondeur du niveau de compensation des carbonates semble nettement plus fa ib le ,  autorisant 

l a  sédimentation de boues à diatomées à des profondeurs de 2000 à 3000 m : Golfe de Californie 

(Calvert, 1966) e t  Mer du Japon (Saito, 1972) . Le dép6t de boues si l iceuses au-dessus du N.C.C. 

local  reste un phénomène rare  e t  de fa ib le  extension géographique, induit  par une ac t iv i t é  

volcanique e t  hydrothermale notable : boues à radiolaires de l a  Mer Thyrrhénienne (Castellarni 

e t  Sartori ,  1978). 

I l  e s t  donc légitime de penser comme de nombreux auteurs (Garrison e t  Fischer, 1969 ; 

Bosellini e t  Winterer, 1975 ; Steinberg e t  col l . ,  1977) que l e s  jaspes & radiolaires foss i les  

se sont déposés en-dessous du N.C.C. local .  

La rare té  des sédiments hypersiliceux non océaniques actuellement ne doi t  pas ê t re  p r i s  

en considération. La mobilité vert icale du N.C.C. au cours du temps, bien connue désormais 

(Bramlette, 1961 ; Berger, 1972 - 1973 ; Berger e t  Winterer, 1974 ; Van Andel, 1975 ; Bosel- 

l i n i  e t  Winterer, 1975 ; Berger, 1979 ; Sclater  e t  co l l . ,  1979) in te rd i t  de considérer l ' é t a t  

de f a i t  actuel conme immuable e t  susceptible de nous fournir un modèle applicable sans modi- 

f ication aux époques passées. Les périodes de re la t ive  faible profondeur du N.C.C. ont dû na- 

turellement provoquer l 'appari t ion de sédiments décarbonatés dans l e s  bassins l e s  plus pro- 

fonds & croate océanique vraie , mais aussi leur extension aux domaines & croûte s i a l i q w  

amincie comme l a  Méditerranée orientale actuelle par exemple. 

Ces derniers étaient  certes profonds (2000 h 4000 rn) mais moins que l e s  premiers, e t  sur- 

tout ,  ils n 'é ta ient  l e  siege d'aucune ac t iv i t é  volcanique importante e t  durable. 11 e s t  donc 

normal que l e s  sédiments pélagiques décarbonatés qui s 'y  dgposaient arent une géochimie simple 

ne traduisant aucune autlligenèse métallique par exemple. 

Mais un t e l  modele directement applicable au s i l lon  du Pinde doi t  se concilier avec l e s  

observations e t  interprétations des premiers auteurs c i t é s  (1. G.R. S. e t  1 .F .P. , 1966 : 
ûesprairies, 1977). O r  s i  l 'on admet que l e  domaine ionien a connu, lors  du Lias, une phase 

de distension t r è s  prononcée, ce t te  dernière aurait  provoqué l e  basculement progressif de vas- 

tes blocs crustaux l e  long des f a i l l e s  normales concaves synthétiques e t  antithétiques 

(Lowe11 e t  Genik, 1972). L'étude de l a  marge armoricaine de l 'Atlantique (Montadert e t  co l l . ,  

1979) montre clairement que ce phénomène peut aboutir à une bathymétrie t r è s  irrégulière,avec 

en cours d'extension ( r i f t ing)  des blocs émergés p.p. e t  l ivrés  a l 'erosion e t  d'autres con- 

naissant déjà une sédimentation relativement profonde. Reste & trouver l e  moteur de ce t t ed i s -  

tension génératrice de ce bouleversement paléogéographique du L i a s .  Les travaux de Biju-Duval 

e t  c o l l .  (1976 - 1977) nous fournissent une solution élégante à ce problème. Ces auteurs ont 

en e f f e t  émis l'hypothèse qu'au cours du Mésozoïque s e  crée à l lext&rieur  de l a  zone de Paxos- 

Zanthe un nouveau domaine pal&og&oqraphique : la "Mésogéem inésozofque. Ce domaine aura i t  connu 

une extension ("rif t ing") créatr ice d'une croûte s i a l i q w  t rès  amincie ou de type océanique, 

subductée totalement de nos jours sous l ' a r c  hellénique (Le Pichon e t  col l . ,  1979 - 1980). 
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Les prémices de mon in te rpré ta t ion  impliquent que ce t t e  extension leésogéenne m6sozoïque 

a i t  i ndu i t  une au t re  extension, plus modérée, au niveau de l a  jeune marge nord mésogéenne, ce- 

c i  p a r  "f luage thermique" (Bott , 1971 ; Boi l lo t ,  1979) ou p l u t d t  par  amincissement .lithosphé- 

r ique (Lowe11 e t  Genik, 1972 ; Bott, 1976 ; Mc Kenzie, 1978 ; Sc la t e r  e t  Chr i s t i e ,  1980 ; 

Ja rv i s  e t  Mc Kenzie, 1980 ; Le Pichon e t  c o l l . ,  1981). 

Les bouleversements paléogéographiques du domaine ionien se ra i en t  donc l e s  signes v i s i -  

b les  de l ' ex tens ion  ( r i f t i n g )  du domaine mésogéen mésozoïque e t  marquerait l a  naissance de l a  

marge nord-mésogéenne ( f i g .  71 , 72 e t  75 ) . 
C'es t  une hypothèse t o u t  à f a i t  comparable que nous avions proposée Dercourt e t  moi-même 

i 1979) l o r s  du V I ~  Colloque s u r  l a  géologie des régions égéennes (Athènes, 1977) . Cette der- 

n ië re  d o i t  ê t r e  légèrement modifiée du f a i t  de l ' ex is tence  t r è s  probable de l a  zone de Paxos - 
Zanthe en Péloponnèse méridional. 

L'exemple de l a  marge armoricaine de l 'Atlant ique (Montadert e t  co l l .  , 19791 m e  permet 

donc de proposer un modèle permettant de rendre compte de l a  majori té  des f a i t s  observés ( f i  g. 

76 ) .  Ce modgle matérial ise  tou t  d'abord l 'ouver ture  d'une MésogBe mésozoique, bassin à 
I I  

croûte s ia l ique  amincie ou "océan é t r o i t ,  s u i t e  à une t r è s  f o r t e  extension (0 ,  facteur d'ex- 

tension,  supérieur a 3) ( f i g .  76 , 1 e t  2 ) .  Cette couverture i ndu i r a i t  sur s a  marge nord (O- 

r i e n t a l e  à l 'époque) une extension nettement plus modérée (0 = 2 ( ? ) )  au niveau du fu tu r  sil- 

lon ionien. Cet te  extension épargnerait  un bloc intermédiaire ,  l a  future zone de Paxos - 
Zanthe. 

Au cours de ce t t e  extension, un c e r t a i n  nombre de blocs (deux essentiellement) en t r a i n  

de basculer dans l e  domaine ionien de Grèce continentale ,  émergeraient e t  s e r a i en t  érodés e t  

k a r s t i f i é s  (zones à discordance e t  lacune de 1'I.G.R.S. e t  I .F.P.,  1966). 

Les au t res  blocs connaî traient  eux une sédimentation pélagique t r è s  variée i Schistes  à 

Posidonies i n f é r i eu r s ,  ca lca i res  "animonitico-rosso" , Calcaires à Filaments, Schistes Po- 

s idonies  supérieurs) sous des épaisseurs  d'eau pouvant prdsenter  &s différences t rds  nota- 

b les  ( f i g .  76 , 1 e t  2) ( c f .  ASO, 1975) . 
L'extension cessant vraisemblablement au Jurassique supérieur ,  l 'ensemble du s i l l o n  io- 

nien connaî t ra i t  a lors  une subsidence thermique ( f i g .  76 , 3) plus l en t e  , fonction de 

l'amincissement li thosphérique 6 e t  du temps (Mc Kenzie, 1978). 

Les s é r i e s  des plates-formes des sous-zones de Zanthe - Céphalonie e t  de Gavrovo é t a n t  

connues à p a r t i r  du Jurassique supérieur - Crétacé i n fé r i eu r ,  il e s t  possible  d'essayer de 

v é r i f i e r  l e  bien fondé de c e t t e  hypothèse en é tudian t  l a  subsidence de ces deux bordures du 

s i l l o n  ionien. Pour cela j ' a i  u t i l i s é  les épaisseurs fournies p a r  l a  Br i t i sh  Petroleum Compa- 

ny Ltd (1971) pour l a  sous-zone de Zanthe-Céphalonie, e t  par Fleury (1980) pour l a  sous-zone 

de Gavrovo. Ces épaisseurs ont  é t é  corr igées des e f f e t s  de l a  compaction par  l a  méthode de 

S c l a t t e r  e t  Chr i s t i e  (1980) en admettant que c e t t e  compaction r é s u l t a i t  uniquement de l ' en-  

fouissement. Dans ces ca lcu ls  j ' a i  u t i l i s é  une valeur  uniforme de l a  densi tb granulaire : 2,72 

pour l e s  ca lca i res  ou pour l e  flysch (cf.  Sc l a t t e r  e t  Chr is t ie ,  1980) . La connaissance de ces 

données permet a lo r s  de ca lcu ler  l a  subsidence tectonique sous l ' e a u  (Steckler  e t  Watts, 19783 
ëme des deux sous-zones étudiées (c f .  annexes 1 e t  2 ,  p a r t i e  , chapitre  II) . 



Fiq. 77.-  Courbe de subsidence r€dle (Sr) et d! subsidence tectonique r e e l l e  (St)  de l a  zone de Paxos- 
Zanthe. 

Fig. 78.-  Courbe de subsidence r M l e  (fk, 2.t de subsidence tectonique r é e l l e  (St) de l a  sous-zone de 
Gavrow.  
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La f igure  77 permet de cons ta te r  que l a  subsidence tectonique de l a  sous-zone de Zanthe 

Cephalonie e s t  for te  durant  l e  Crétacé, puis se r a l e n t i t  t r è s  nettement au cours du Te r t i a i r e .  

La courbe obtenue e s t  relativement proche de l a  courbe de subsidence thermique d'une l i thos-  

phere ayant subi un amincissement de coef f ic ien t  2 ( B  = 2) . 
Cette  observqtion indiquerai t  donc que l e s  li thosph6res du s i l l o n  ionien e t  de l a  sous- 

zone de Zanthe-cephalonie n ' é t a i en t  pas découplées e t  q u ' e l l e s  é t a i en t ,  à l a  f i n  du Jurassique 

dans un é t a t  thermique assez semblable. Ce qui confirmerait  assez bien l e  aiodèle proposé. 

Quant a l a  sous-zone de Gavrovo ( f i g .  78 1 ,  sa subsidence e s t  t ou t  a f a i t  conforme au 

raisonnement précédent durant l e  Crétacé infér ieur .  

Par contre  l e  Crétacé supérieur e s t  marqué p a r  une accélérat ion t r è s  ne t t e  de l a  subsi- 

dence dans c e t t e  sous-zone. Ce phénomène e s t  s u i v i  par  une légère épirogenèse durant le  Paléo- 

cène i n f é r i e u r  (Fleury, 19801, pu is  une t r è s  f a i b l e  subsidence durant 1'Eocène e t  enf in  une 

subsidence t r è s  brutale  à l 'o l igocène infér ieur ,  pendant l e  dépôt du flysch. 

La sous-zone ionienne interne présente une h i s t o i r e  t e r t i a i r e  comparable. 

Cet te  s u i t e  de phénomène t r a d u i t  sans aucun doute un déséquil ibre c r u s t a l  au niveau de 

Fig. 79.- Modele hypothétique de l ' évo lu t ion  bathymétrique de l a  p a r t i e  cen t ra le  du s i l l o n  ionien en 
fonct ion du temps e t  de l a  l i t h o s t r a t i g r a p h i e .  (La largeur de chaque l i t h o f a c i è s  e s t  fonct ion 
du temps de depôt correspondant et  9 de leur  épaisseur  r é e l l e ) .  Dans c e t t e  premi8re appro- 
che l e  r81e des sédiments méso-cénozoïques a é t é  négligé. 

a .  Ca lca i res  de Pantokrator. - b. Ca lca i res  de S ina i s .  - c.  Calcaires  "amnnnitico rosso". - d. Calcai- 
r e s  a Filaments. - e .  S c h i s t e s  à Posidonies supérieurs .  - f .  Calcaires  de Vigla. - g. Niveau s i l i c e u x  
supér ieurs  de Vigla. - h. Ca lca i res  a dObris de Rudistes. - i. Calca i res  microbr6chiques à s i l e x .  - j. 
Flysch. La courbe de l ' évo lu t ion  bathymétrique du N.C.C. n ' a  pas é t 6  t r a c é e  i c i  c a r  les Schis tes  à 
Posidonies deIqoumenitsa s e  son t  r6vélés d e s  sédiments déposés au-dessus du N.C.C. Cet te  courbe swa 
esquissée  dans l a  p a r t i e ,  f ig .  360. 



S O U S  Z O N E  

P A X O S  Z A N T H E  D E  G A V R O V O  

d i s c o r d a n c e  e t  l a c u n e  

Fis. 80.- Corrélation entre la topographie supposée du sillon h i e n  aiah am&inentale et l'épais- 
seur des sédiments déposés durant le Crétacg et llEocène. La carte des zones avec lacune et 
discordance d'une part, et des courbes isopaques des séries cumul6es Vigla - Sénonien - Eocène 
d'autre part a été tirée des travaux de l'I.G.R.S. et I.F.P. (1966). 



l a  zone de passage entre s i l lon  ionien e t  plate-forme de Gavrovo-Tripolitza. Ce déséquilibre 

e s t  vraisemblablement d'origine thermique e t  tectonique (extension). Ainsi l a  t r è s  fo r t e  é- 

paisseur du flysch dans l a  sous-zone de Gavrovo e t  l a  sous-zone ionienne interne pourrait  

& t r e  l a  conséquence d'une ultime phase d'amincissement crus ta l  ( e t  lithosphérique) qui  permet- 

t r a i t  ultérieurement l e  sous-charriage de l a  zone ionienne interne scms l a  zone de Gavrovo- 

Tripolitza. 

Mis à part  ce dernier problème, il apparait donc j u s t i f i é  d'admettre, durant l e  Crétacé, 

une subsidence du fond du bassin ionien (f ig.  79 ) .  11 en résu l t e ra i t  une submersion des 

blocs émergés e t  ka r s t i f i é s  durant l e  Jurassique e t  une banalisation de l a  sédimentation. Ce 

phénomène bien visible au Tithonique - Berriasien (I.G.R.S. e t  I.F.P., 1966) e s t  contemporain 

d'un changement radical dans l a  sédimentation pélagique ionienne qui, d'essentiellement si l iceu- 

se ( Schistes à Posidonies supérieurs) devient essentiellement calcaire (calcaires de Vigla) . 
Ce changement souvent assez brutal (cf .  Schistes a Posidonies de Tseria) s e r a i t  l i é  a une 

chute prononcée du N.C.C. (f ig.  360 ) à l a  l imite Jurassique - Crétac6 (Bosellini e t  Winterer, 

1975 : Mpodozis Marin, 1977).  La stkliwntation dans l e  s i l l o n  ionien res te  alors calcaire à 

microfaunes pélagiques jusqu'a l ' i n s t a l l a t ion  du flysch d l'Oligocène inférieur.  La vi tesse  

de sédimentation de ces calcaires restant  fa ib le  sauf sur l e s  marges du s i l l o n  ionien, l e  d6- 

pbt de ces derniers n'atténue que faiblement l a  topographie accidentée du fond dont il garde 

manifestement l a  marque dans leurs épaisseurs cumulées ( f ig .  80 ) . 
Seule une mince formation s i l iceuse  riche en jaspes a radiolaires (formation s i l iceuse  

supérieure = zone s i l iceuse  des calcaires de Vigla) br ise  ce t t e  monotonie. Dans l a  sous-zone 

externe e t  dans l a  sous-zone interne (Tymphé - Synclinal d'Arta) ces biomicrites pélagiques 

peuvent s 'enr ichi r  (surtout  au Sénonien e t  a 1'Eocène) en c las tes  calcaires hétéropiques h6ri- 

t é s  des plates-formes adjacentes de Paxos - Zanthe ou de Gavrovo-Tripolitza. Cette logique es t  

brutalement interrompue à l'Oligocène inférieur par l ' invasion d'un matériel terrigène prove- 

nant de l'érosion des r e l i e f s  nés lors  de l a  phase tectonique éocène ayant affecté des domai- 

nes plus internes. 

Dans l ' é t a t  actuel des connaissances il e s t  évident que seuls l e s  généralités de l 'analy- 

se  prec8dente, fondée pour 1 'essentiel  sur l e s  travaux de 1 'I.G.R.S. e t  I.F.P. (1966) , sont 

extrapolables au Péloponnèse méridional. 

En e f f e t ,  les  sé r i e s  ioniennes du Péloponnèse méridional présentent quelques pe t i t e s  dif- 

ferences avec leurs homologues de Grèce continentale : absence des faciès "ammonitico rosso" 

f a i t  rée l  ou lacune d'observation ?) e t  plus grande richesse en s i l i c e  des Schistes à Posiso- 

nies. supérieurs pourtant prélevés dans des positions paléogéographiques re la t ives  analogues 

(zone ionienne externe). 

Ce dernier trait témoigne peut-être d'une subsidence "tectonique" i n i t i a l e  légèrement 

plus for te  en Péloponnèse qu'en Grèce continentale. Ceci s e r a i t  d: à un amincissement l i thos- 

phérique 1égSrement plus prononcé en PBloponnèse. 

L'existence d'une croûte ionienne continentale plus mince ( ? )  vers l e  Sud des Hel- 

lenides externes e s t  une hypothèse pouvant expliquer partiellement l'augmentation du sous- 

charriage de cette même zone ionienne vers l e  Sud. Mais il para i t  d i f f i c i l e  a ce stade de 1'6- 

tude de préciser davantage ; f ' e s sa ie ra i  de l e  f a i r e  l o r s  de l a  synthèse générale. 



T R O l S l E M E  C H A P I T R E  

T E C T O N I Q U E  E T  

T R A N S F O R M A T I O N S  P O S T S E D I M E N T A I R E S  

Les développements prgcédents m'ont permis de préciser l a  s t ra t igraphie  e t  l a  significa- 

tion paléogéographique des marbres ioniens du Péloponnèse méridional. 11 m e  res te  enfin à exa- 

miner l e s  caractérist iques structurales e t  l e  degré de rec r i s t a l l i sa t ion  métamorphique propres 

à cet  ensemble. 

I l  ÉTUDE DES STRUCTURES DE L'AUTOCHTONE RELATIF IONIEN DU TAYGÈTE 

Je p r k i s e r a i  tout d'abord simplement l a  position de l'ensemble ionien dans l ' éd i f i ce  

s t ructura l  du Péloponnèse méridional. 

Chaque fo i s  que les  conditions d'affleurement l e  permettent, on constate que &es phylla- 

des e t  quartzophyllades reposent sur  l e s  marbres ioniens. Je n ' a i  jamkis observé d'autres u- 

n i tés  (Gavrovo-Tripolitza ou Pinde-Olonos) en contact horizontal d i rec t  e t  majeur sur cesder- 

niers.  

L'étude de l 'un de ces contacts va m e  permettre de préciser l e s  relat ions entre ces phyl- 

lades e t  l a  sé r i e  ionienne du massif du Taygète. 

A, POS 1 T I  ON STRUCTURALE DES SERI ES ION1 ENNES DU TAYGÈTE 

L'un des plus beaux contacts de ce type peut s'observer sur l e  flanc nord-oriental du 

Taygète méridional près . d'&na (22O23' long. E ,  36O53' l a t .  N). 

J ' a i  pu relever immédiatementà l ' E s t  daArna if ig.  81 e t  82 - cf .  f ig .  26) l a  succession 

suivante de bas en haut e t  du Sud vers l e  Nord (coupe AB, f ig.  81 - f ig .  82 e t  83) : 

1. DES MARBRES IONIENS. 

a. une cinquantaine de mètres de marbres verts a quartz, a l b i t e ,  mica blanc e t  chlo- 

rit-. on y observe en outre des fantames de globigerinidés t e r t i a i r e s  épigériisés en quartz e t  

a lb i  te. 

b. une trentaine de mètres de marbres verts à texture ocel la i re .  

c. cinq A dix mètres de calcschistes verts à quartz, a lb i t e ,  mica blanc , chlori te,  

tourmaline e t  minéraux opaques. 

d. cinq mètres environ de marbres polychromes plus ou moins broyés. 

2 .  UNE ZONE BROYEE . 



Fig. 81 .- Carte géalogique de la région d'Ana-Spartia. 
1. Phyllades e. - 2. Glaucophanites (métatholéftes). - 3. Flysch ionien. - 4. Marbres ioniens indiffé- 
renciés. 

Fig. 82.- Coupe géologique d'Arna (coupe AB, fig. 81 1 .  

e. une vingtaine de mètres d'un mélange cahotique de blocs de marbres e t  de phyllades 

plus ou moins broyées. 

3 .  LES PHYUADES s.1. 

f .  vingt à t rente  mètres de schistes grossièrement cl ivés à mica blanc , chlor i te  , 
amphibole sodique , épidote 2 quartz e t  a lb i te .  

g. dix mètres de phyllades vertes ou violet tes.  

h. à nouveau des schistes comparables à f passant à de véritables glaucophanites à épi- 

dote . Ces dernières roches, massives, sont manifestement d'anciennes roches volcaniques 

Cette coupe montre sans ambiguité que l e  contact entre l e s  marbres ioniens e t  l e s  phyl- 

lades e s t  tectonique e t  q u ' i l  n 'exis te  aucune relat ion stratigraphique simple entre ces deux 

unités. Le flysch ionien existe d ' a i l l eu r s  plus à l ' E s t  ( f i g .  81 e t  84) où il se distingue 

facilement des phyllades par un degré de rec r i s t a l l i sa t ion  nettement moins poussé e t  l a  pré- 

sence de calcschistes. On remarquera qu'en cet  endroit l a  base des phyllades tranche avec une 

fa ib le  obliquite l e  contact stratigraphique des marbres e t  de leur flysch (léger biseautage 

sommital) . 
L'ensemble ionien apparaît donc comme l ' un i t é  s t ructura le ,  immédiatement sous-jacente 

aux "phyllades" . 
L'existence probable de l a  sous-zone de Zanthe-Céphalonie dans l a  presqu'tle du Magne 

implique que cet te  s é r i e  ionienne du Taygète : 

1) n ' e s t  pas l 'uni té  structurale l a  plus basse du Péloponnèse ; 

2 )  chevauche vraisemblablement c e t t e  sér ie  maniote, qui nous l e  verrons ultérieurement e s t  mé- 

tamorphique. 



A r n a  

M o n a s t è r e  

t 
Fig.  8 3 . -  Panorama d'Arna. Chevauch,ement des  Phyllades sur l a  s é r i e  ionienne. M.Io = marbres ion iens  - 

Phy : Phyllades S. 

M a v r o v o u n i  

Fig.  84.- Panorama du Mavrovouni 3 l ' E s t  d'Arna. Chevauchement des  Phyllades sur l a  s é r i e  ionienne 
M.Io = marbres i o n i e n s  - F1.10 = f l y s c h  ionien - Phy = Phyllades S. 

La portée de ce recouvrement e s t  t r è s  d i f f i c i l e  à oréciser.  En e f f e t  l'affrontement des 

sé r i e s  ioniennes e t  maniotes se f a i t  actuellement par l ' intermédiaire de f a i l l e s  p l i - u a t e r -  

naires qui reprennent e t  décalent éventuellement l e  contact chevauchant envisagé précédemment. 

Mais ces f a i l l e s  semblent en outre masquer l 'existence d'un décrochement senestre qui décale 

l a  fosse hellénique , interrompt vers l e  Nord l a  fosse Matapan (Le Quellec, 19791, déca- 

l e  l e  front du Pinde vers l ' E s t ,  interrompt brutalement vers l e  Sud Le domaine d'affleurement 

du Pinde arcadien. Ce décrochement senestre expliquerait en par t ie  l e  brutal  décalage vers 

l ' E s t  de l a  sous-zone de  ant the- haloni nie e t  l a  posit ion actuelle des sér ies  maniotes immédia- 

tement au Sud des sér ies  ioniennes du Taygète if ig.  85). 

Ce décrochement s e r a i t  contemporain du début de l a  subduction égéenne i- 13 MA, Le Pichon 

e t  Angelier, 1979) e t  postérieur à l a  mise en l a c e  des na-pes. 
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Fiq. 85.- Carte qéologique schématique matérialisant l'existence d'un vaste d6crochemeent au Nord du 
Maqne . 

1. Pinde-Olonos du domaine des écailles. - 2. Gavrovo. - 3 .  Paxos-Zanthe connue par sondage. - 4. Série 
maniote probablement de Paxos-Zanthe. - 5. Chevauchements. - 6. Zone de subduction actuelle. 

Pour mettre en évidence l e s  principaux t r a i t s  structuraux de l ' u n i t é  ionienne, nous dé- 

c r i rons  t ou t  d'abord t r o i s  coupes t ransversales  t racées  : l 'une dans l a  p a r t i e  néridionale du 

Taygète moyen, l e s  deux autres  dans l a  pa r t i e  septentr ionale du Taygète méridional. Nous com- 

plèterons ensui te  c e t t e  étude par des coupes p a r t i e l l e s  tracées au Nord des précédentes. 

1. PROFIL SAIDONIA GORANOS - F I S E  EN EVIDENCE DU SYNCLINAL DEVERSE VERS 

L'OUEST DU MONASTERE VAITHENITSA ET  DES P L I S  EN GENOU DEVERSES VERS 

L 'EST DU MF ANNINA. 

Le premier a r o f i l  r e l i e  grossièrement Saidonia à Goranos ( p r o f i l  ABCD, f i g .  86). J ' y  a i  

observé d'ouest en E s t  (1, f i q .  87)  : 

- un a n t i c l i n a l  légèrement dissymétrique Gar s u i t e  de l ' ex is tence  d'un r e p l i  su r  son f lanc  

occidental ,  au niveau des Schistes  à Posidonies supérieurs (J,-,) horizon t r è s  incompé- 

ten t .  Le coeur de c e t  an t i c l i na l  e s t  formé par  l e s  dolomies e t  ca lca i res  t r i a s i co - l i a s i -  

ques (Ts-J7) ; 
* 



-- 

Fig. 86.- Carte géologique simplifiée du Massif du Taygste, avec la localisation des cou-pes tectoniques 
etudiées ci-après. 

1. Bboulis et Mogène discordant. - 2. %rie du Pinde-Olonos. - 3. Flysch de Ripolitza. - 4. Calcaires 
et dolomies de hiwlitza indifférenciés. - 5. Phyllades g. - 6. Flysch ionien. - 7. Schistes a Posi- 
donies supérieurs. - 8. Uarbres ioniens indifférencies. - 9. Contacts stratigraphiques. - 10. Failles. 
- 11. Chevauchements. - 12. Pendages des plans de stratification. 

- on passe ensuite un synclinal dont l e  coeur e s t  occupé par une tres faible épaisseur de 

"calcaires de Vigla (Js - Cs au niveau de l a  partie occidentale du village de Saldonia. 

L'épaisseur des Schistes Posidonies suerieurs  e s t  t rès inggale sur l e s  deux flancs 

de ce synclinal. J 'a i  observe un épaississement au niveau du flanc oriental tronqué par 





Fiq. 88.- Panorama de Saïdonia. Pk = ca lca ires  de Pentokrator - SPs = Schistes  ii Posidonies supérieurs - 
I2.I = l e n t i l l e  de marbres - V i  = ca lca ires  de Vigla. 

une f a i l l e  e t  un aminck-ement (tectonique ?)  tres net  su r  l e  f lanc  occidental.  En out re  

il ex i s t e  b ce niveau une épaisse l e n t i l l e  de marbres au se in  des Schistes  a Posidonies 

supérieurs  ( f ig .  88). Vers l e  Sud ce syncl inal  s e  pince légerement n ' é t an t  plus mar- 

qué que par  une bande relativement é t r o i t e  de Schistes  à Posidonies redressés ( f i g .  89). 

Une f a i l l e  ve r t i ca l e  de d i rec t ion  NNE f a i t  buter  c e t  ensemble p l i s s é  contre  un monocli- 

na l  f a i l l é  pendant réguligrement vers l 'Ouest e t  formé de dolomies t r ias ico- l ias iques  (TS-Ji) . 
11 s ' a g i t  vraisemblablement du f lanc occidental  d'un a n t i c l i n a l  d r o i t  arrondi  ( an t i c l i na l  

dQagios Samouil) dont l a  p a r t i e  ax ia le  s ' e s t  rompue pour donner naissance à une f a i l l e  inver- 

se  fortement inc l inée  vers l ' oues t  e t  amenant l 'aff leurement  des s ch i s t e s  niveaux l e s  plus 

bas de l a  s é r i e  ionienne ( $ 1  connus à 1 'affleurement. 

Cette f a i l l e  inverse bien v i s ib l e  au niveau dqHagios Samouil ( f i g .  90) a redressé e t  &me 
légèrement renversé des marbres polychromes formant une bande é t r o i t e ,  bien v i s ib l e  sur  l e  pa- 

norama de l a  f igure 90. 

Ces marbres polychromes viennent buter  par  f a i l l e  contre l e  f lysch ionien. Cette f a i l l e  

ve r t i ca l e  e s t  manifestement postér ieure au redressement e t  renversement des marbres polychro- 

mes. 

Le f lysch ionien occupe l e  coeur d'un vaste  syncl inal  renversé (syncl inal  du monastgre 

Vaithenitsa) dont on peut observer facilement l e  f lanc  inverse depuis l e s  co l l i ne s  immédiate- 

ment au NW des ruines du monastere Valthenitsa ( f i? .  1 91) . 
Une f a i l l e  ve r t i ca l e  de d i rec t ion  sub-méridienne (F3, f ig .  90) effondre l a  p a r t i e  occi- 

dentale du syncl inal  renversé du monastère Vaithenitsa, amenant pratiquement en contact l e s  

marbres polychromes du f lanc inverse,  e t  l e s  marbres polychromes redressés du f lanc normpl. 

au Nord de Kastanea ( f i g .  90) . 
Au poin t  de vue t ex tu ra l ,  une s c h i s t o s i t é  de f lux  S a f f ec t e  l'ensemble du Flysch. Son 

1 
pendage e s t  comparable à ce lu i  de l a  s t r a t i f i c a t i o n  des marbres du f lanc  inverse à l ' E s t  ; à 



Fig. 89.- Carte géologique de la façade occidentale du TaygPte moyen. 

1. Eboulis et NéogPne discordant. - 2. Calcaires et dolomies de Tripolitza. - 3. Calcaires en Plaquet- 
tes du Pinde-Olonos. - 4. Phyllades S. - 5 .  Flysch ionien. - 6. Schistes a Posidonies supérieurs. - 
7. Marbres ioniens indifférenciés. - 8. Phyllades gréseuses A la base. de la série ionienne. - 9. Pen- 
daqe de stratification. - 10. Contact stratigraphique. - 11. Failles. - 12. Chevauchement. - 13. Point 
de vue du panorama de la figure 7. 
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Fig.  90.- Panarama d'Haqios-Samouil. F1.10 = Flysch ionien - M . p l  = marbres polychromes - M.Io = mar- 
bres  ion iens .  

Y.I. 
c r 4 , * c 4 -  E ~ c . " ,  

Fig.  91.- Panorama sur l e  f l a n c  e s t  du sync l ina l  déverse de Vaithenitsa .  M.Fl.10 = contac t  marbres - 
f ly sch  ion iens  - M.Io = marbres ion iens  - SPs = S c h i s t e s  à Posidonies supérieurs - Pk = ca l -  
c a i r e s  de Pantokrator. 

l 'Ouest ce t te  schis tos i té  de f lux e s t  redressée puis ver t ica l isée  comme l a  StraQification des 

marbres polychromes. 

On notera en outre l 'existence d'une schistosi té de fracture S '  relativement grossière 

de pendage N 260-40 en moyenne, dont l a  conjugaison avec l a  schis tos i té  de flux S provoque l e  
1 

débit du flysch en prismes de t a i l l e  très variable. Cette schistosi té de fracture n 'affecte 

que l e  flysch e t  une par t ie  des marbres du flanc inverse. Dans ces marbres e l l e  peut d ' a i l -  

leurs localement é t r e  l a  seule schis tos i té  visible.  El le  e s t  enfin antérieure aux f a i l l e s  wr- 

t i ca les  qui l a  recoupent. 

L'étendue en car te  de ce synclinal de flysch du monastère Vaithenitsa e s t  relativement 

faible car rapidement tronquée par des f a i l l e s  a ses extrémités Nord e t  Sud ( f ig .  89). 



A l ' E s t  s 'étend l e  massif du MavroMuni constitué par une sér ie  monoclinale vers l 'Es t  de 

marbres appartenant vraisemblablement au flanc normal d'un ant ic l inal  renversé (ant ic l inal  du 

Mavrovouni) relayant vers l ' E s t  l e  synclinal renversé du monastère Valthenitsa. Cette sé r i e  

monoclinale vient buter  par f a i l l e  contre un graben occupé par des "Phyllades" reposant en con- 

t a c t  anormal sur l e s  marbres ioniens, c o r n  on peut l'observer plus au Sud ( f ig .  86 e t  89).  

Plus a l ' E s t  aff leurent  l e s  marbres ioniens du massif de 1'Annina. I l  s ' a g i t  vraisembla- 

blement de marbres bocènes. J ' a i  u t i l i s é  pour l e s  cartographier un niveau si l iceux qu.e j ' e s t i -  

me  homologue du niveau si l iceux séparant l e s  marbres polychromes des marbres e t  q w r t z i t e s  

sous-jacents l e  long de l a  route Kalamata - Sparte (f ig.  2 8  e t  29) .  

J ' a i  pu mettre a ins i  en évidence une sé r i e  de p l i s  en genou e t  de p l i s  renversés métri- 

ques e t  décamétriques, tous déjetés vers l ' E s t ,  c ' e s t  à dire  en sens inverse du renversement 

du synclinal du monastère Vaïthenitsa. L'axe b de tous ces p l i s  a une direction subméridienne. 

Une f a i l l e  ver t ica le  amène ces marbres contre l e s  "phyllades" de Spart ia - Arna, qui  com- 

m e  nous l'avons vu dans l a  première par t ie  recouvre en contact anormal l e s  marbres ioniens e t  

leur flysch. Ces phyllades contiennent des l e n t i l l e s  de t a i l l e  variable de métabasite. trans- 

formée. en glaucophanite a épidote. 

A l ' E s t  de ces phyllades affleurent  des marbres ioniens f a i l l é s ,  tout  d'abord pentas vers 



l 'Ouest, affectés par un p l i  en genou dérjeté vers l 'Ouest, e t  enfin pentés vers l e  Sud mais 

présentant un pendage apparent horizontal selon notre coupe. 

Viennent enfin, limitées vers l 'ouest  par une f a i l l e ,  l e s  phyllades de Goranos tout  à 

f a i t  comparables à cel les  d ' m a  - Spartia e t  contenant comme les  dernières des l e n t i l l e s  de 

métabasite. . 
Le diagramme s t ructura l  correspondant à ce t t e  coupe montre uneassez grande dispersion des 

pôles des plans de s t r a t i f i c a t i o n  ( f ig .  9 2 ) .  Ce phénomhe t radui t  s o i t  une inhomogénéité 

structurale originelle de ce secteur, s o i t  un polyphasage tectonique que seule une étude plus 

générale m e  permettra de mettre en évidence. 

2 .  PROFIL DE L'HAGIOS I L I A S :  ANTICLINAL DEVERSE VERS L'OUEST DU CHALASMENO 

P L I S  DEVERSES VERS L 'EST DU FLANC ORIENTAL DE L (AGIOS I L I A S .  

La coupe 2 (p ro f i l  E F G H 1 ,  f ig .  86) aasse par Ha9.-Ilias sommet du massif du ~ a y g è t e .  

J'en propose l a  description suivante d'ouest en E s t  (II, f ig.  87). 

On observe tout d'abord l e  vaste monoclinal f a i l l é  des Pende Alonia venant buter à 

par f a i l l e  vert icale contre des calcaires jurassiques de Tripolitza. 

Vers l ' E s t  une autre f a i l l e  vert icale sépare ce monoclinal d'une sé r i e  renversée forte- 

ment pentée vers l ' E s t  e t  formant l e s  hauteurs du Chalaemeno. Cette sér ie  renversée marque 

sans aucun doute l a  prolongation vers l e  Nord du flanc inverse du synclinal renversé du monas- 

tère  Valthenitsa, tronqué i c i  brusquement sur son bord E s t  par une f a i l l e  manifestement inver- 

se. 

Vient ensuite un compartiment ployé en an t i c l ina l ,  correspondant a une pa r t i e  du flanc 

normal de 1 ' ant ic l inal  renversé du Chalasmeno. 

Affleure ensuite l e  compartiment topographiquement l e  plus haut du massif du Taygète ; il 

montre dans s a  part ie méridionale une série grossièrement monoclinale e t  à ,wndage faible vers 

l ' E s t .  Sur l e  flanc o r i en ta l  de 1'Hag. -1lias j ' a i  relevé une coupe stratigraphique du Juras- 

sique e t  du Crétacé supérieur des marbres ioniens, prouvant l e  caractère normal e t  à l ' endroi t  

de l a  sér ie  (cf .  f ig.  21 e t  22)  . 
O r  entre 1800 à 2000 mètres d 'a l t i tude  une vaste excavation d'origine glacia i re  (Dufaure, 

1975) m'a permis d'observer des p l i s  décamétriques. I l  s ' a g i t  de l a  succession de bas en haut 

d'un synclinal e t  d'un ant ic l inal  dissymétriques à flanc inverse subhorizontal e t  à 

flanc normal légèrement pentes vers l ' E s t  ( f ig .  93). A ces p l i s  e s t  associé une schis tos i té  

S v is ib le  au niveau des charnières oii e l l e  recoupe l a  s t r a t i f i ca t ion  So définissant  aussi une 
1 

linéation 1 (S nS ). Le pendage moyen de ce t t e  schis tos i té  S a un azimuth N 80 e t  une valeur 
I l 0  1 

angulaire de 26- environ. 

J ' a i  observé en outre de nombreux miniplis parasi tes dont l a  géométrie confirme l e  déver- 

sement vers l ' E s t .  Cette observation e s t  paradoxale v i s  à vis du pendage vers l ' E s t  de l a  

schis tos i té  qui matérialise l a  surface axiale de ces p l i s .  On montrera par l a  s u i t e  que ce 

pendage vers l ' E s t  peut ë t r e  interprété comme l e  r é su l t a t  d'un polyphasage tectonique. Une 

première phase aurait  donné naissance à des p l i s  déversés vers l ' E s t  e t  a une surface axiale 



Fig. 93.-  P l i s  dans l e s  ca lca ires  marmort5ens (homologues des Calcaires a Filaments) du f lanc e s t  de 
1'Aagios-Ilias (point  culminant du TaygGte). Les bancs de quartzites ont été soulignés par 
un p o i n t i l l e .  

pendant vers l 'Ouest. La s é r i e  du f lanc o r i e n t a l  du Taygète a u r a i t  eu primitivement un 

pendage vers l ' oues t  (ce  que l 'on  observe en e f f e t  1500 m plus au Nord). Une deuxième phase 

au ra i t  r ep r i s  ce t te  géométrie e t  provoqué un basculement général vers l ' E s t  de l a  p a r t i e  mé- 

dionale du f lanc o r i e n t a l  du Taygète, conduisant à l ' é t a t  actuel  ou S e t  S1 ont  un net  pen- 
O 

dage vers l ' E s t .  

J ' a i  reporté su r  des diagrammes, l e s  paramètres structuraux de ces p l i s ,  é tudiés  dans une 

zone de f a ib l e  étendue, l imitée à l 'excavat ion g l a c i a i r e  préci tée.  Les pdles de s t r a t i f i c a t i o n  

S associés à ceux de l a  s ch i s to s i t é  SI déf in issent  un grand cerc le  ( f i g .  94 e t  95) .  Ce f a i t  
O 

matér ial ise  une bonne homogénéité du secteur  analysé e t  une certaine cy l ind r i c i t é  des p l i s  qui 

l ' a f f ec t en t .  L'axe B cons t ru i t  a une d i rec t ion  N 2 8  e t  un plongement de 16' vers l e  N-NE. 

c e t t e  d i rec t ion  e s t  proche de l a  d i rec t ion  moyenne des axes b des miniplis pa ra s i t e s  ( N  19 - 
plongement I l 0  vers l e  N-NE) e t  de l a  d i rec t ion  des l inéa t ions  l1 ( N  25 - plongement E0 vers 

l e  N-NE ( f i g .  94-95) . 
J ' a i  observé en f in ,  localement, une s c h i s t o s i t é  de f rac ture  f r u s t r e  S" subvert icale  e t  de 

a i rec t ion  subméridienne, auquel correspond une l i néa t ion  l", in te rsec t ion  avec l e s  plans de 

s t r a t i f i c a t i o n  ( f ig .  96 ) .  Ce clivage e s t  vraisemblablement l i é  l a  phase de bombement ayant 

entralné l e  fa i l lage  in tense  d'une s é r i e  ionienne dé jà  p l i s sée  e t  s a  surrect ion jusqu'à des 

a l t i t udes  élevées a lo r s  que sa  posi t ion s t ruc tu ra l e  e s t  basse dans l ' é d i f i c e  de nappes du Pé- 

loponnèse méridional. 



Fig. 94 et 95.- StBréograms de la coupe de 1'Hagios Ilias (cf. fig. 93). 

SI. pales des plans de schistosité 1 (S ) - S MSo : linéation d'intersection des plans de schistosité 1 
1 1 

d'une part et des plans de stratification So d'autre part - P, calc : axe b calcule des  lis de phase 1 
(ITI). 

" - * .  
/' - . , L 

Fig. 96.- Stéréogramnie de la coupe de 1'Hagios Ilias. 
1 1 1  -:) 

Sx : pôle des plans d'une schistosité de fracture tardive subverticale sans plis associés - SxMSo : li- "-.-Y' 

ndation d'intersection de ces plans de schistosité Sx et des plans de stratification So. 

Fiq. 97.- Steréograwe de la coupe 3 : Koumanoi - Arna (fig. 87) (même légende que le stéréogramme de 
la fiqure 92). 



3. COUPE KOUMANOI - .IAGIOS ANALIPSIS = PULEA - ARNA : SYNCLINAL D'HE-GIOS 

ANALIPSIS ET ANTICLINAL DE MILEA DEVERSES VERS L'OUEST. 

Ce p r o f i l  e s t  composite e t  correspond aux repères K L M N O P de l a  f igure 86. 

La pa r t i e  occidentale de ce p r o f i l  montre une sér ie  monoclinale f a i l l é e  amenant à l ' a f -  

fleurement l e s  marbres éocènes ou leur  flysch oligocene. A l a  longitude de Koumanoi se dessi- 

ne un synclinal légèrement dissymétrique dont l e  coeur e s t  occupé par du flysch,légèrement 

plus au Sud. Ce synclinal e s t  relayé par un an t i c l ina l  en genou déjeté vers l 'oues t .  Ce der- 

nier  passe à un synclinal fortement dissymétrique, déversé vers l'Ouest e t  dont l e  flanc ori- 

ental  ver t ica l  e s t  souligné dans l e  paysage par une bande recti l igne de végétation s i l i c i co le  

développée sur  les Schistes à Posidonies. Ce synclinal d18ag. Analipsis e s t  l a  prolongation 

méridionale du synclinal déversé du monastère Vaithenitsa. Ce synclinal passe à l ' E s t  .3 un 

vaste ant ic l inal  dissymétrique, l ' a n t i c l i n a l  de Milea, dont l e  flanc or ienta l  présente des 

repl is  anticlinaux e t  synclinaux. Ce flanc o r i en ta l  bute par f a i l l e  contre l e  graben de phyl- 

lades du monastere Panaja A l ' E s t  de ce dernier j ' a i  observé une succession de compartiments 

f a i l l é s  de marbres ioniens couronnés ou non par leur flysch e t  de compartiments effondrés oc- 

cupés par des phyllades. 

La simplicite apparente de ce secteur r e f l e t e  surtout l e  manque de données l i é  à l a  rare- 

t é  des i t iné ra i res  favorables. 

Dans ce t t e  par t ie  orientale du p r o f i l  III ( f ig .  87) on retrouve l e  chevauchement des 

phyllades su r  les  marbres ioniens à l ' E s t  d ' m a ,  décr i t  précédemment ( f ig .  82-85) e t  tron- 

quant légèrement l a  pa r t i e  sommitale de ce t te  sé r i e  ionienne. 

Le diagrannue s t ructura l  ( f ig .  97) correspondant au secteur de ce p r o f i l  III s i tué  à 1'- 

Ouest du monastère Panazja montre une faible dispersion des pôles des plans de s t r a t i f i ca t ion  

qui définissent un grand cercle équatorial.  Ce type de groupement t radui t  l'homogénéité struc- 

turaledu secteur relativement aux p l i s  qui l 'affectent, (III, f ig.  87) e t  une certaine cylin- 

d r i c i t é  de ces derniers. L'axe B construit  e s t  horizontal e t  de direction Nord-Sud ( f ig .  5 4 ) .  

Dans l a  part ie Nord du Taygète moyen il n 'exis te  pas d ' i t iné ra i re  transverse recoupant 

l'ensemble des re l i e f s  ioniens. Malgré tout j ' a i  pu effectuer quelques observations h plus  

grande échelle. 

4.  P3OFIL D'ANAVRITI : PLIS DEVERSES VERS L'EST ET POLYPHASAGE, 

Le p r o f i l  suivant a &té  levé dans l e s  marbres ioniens recoupés par l a  route Anavriti - 
Sparte sur l a  retombée nord-est du Taygète moyen ( f ig .  86),  je l e  d ivisera i  en t r o i s  secteurs 

A. B e t  C. 

 ans l e  secteur A i f ig.  98) j ' a i  observé des marbres dont l e  pendage d'azimuth occidental 

a une valeur angulaire variable mais de plus en plus forte vers  l ' E s t .  Ces s t r a t e s  présentent 

en outre une schistosi té S I  t rès ne t t e ,  h pendage d'azimuth occidental également mais de va- 

leur angulaire plus fa ib le .  

  ans l e  secteur B ( f i g .  98) j ' a i  relevé l 'existence de nombreux p l i s  couchés métriques 

en forme de M, marquant manifestement l 'existence d'une charnière que j ' i n t e rp rè te  comme syn- 

c l inale ,  en tenant compte des informations fournies par l e  secteur A. 



Fig. 98.- Coupe Q l a  routa Anawiti-Sparte. Observations (coupe du haut), r e m s t i t u t i o n  juste après 
l a  phase 1 (IT,) (coupe du bas).  

Pig. 99. - Stéréograie Q l a  coupe d'Anavriti (fig, 98) . Détail du secteur B (même légende qw les sté- 
r é o g r w s  pr&Sdents). m 

Fig. 100.- Steréograise gdneral de la  coupe d9Anavriti ( f ig .  98) .  

Finalement la coupe des deux secteurs orécédents peut s'interprater coiinae la succession 

d ' m t  en Est d'un anticlinal dévers4 vers le Nord-Est (&nt seul affleure le flanc inverse) 

passant a un synclinal toujours déversé vers le Mord-&&. 



Le diagramme s t r u c t u r a l  correspondant i f i g .  99) montre que l ' on  peut considérer ces p l i s  

comme cylindriques avec un axe B cons t ru i t  de d i rec t ion  N 142 e t  un plongement de 10' vers l e  

Sud-Est. Cet te  d i rec t ion  e s t  proche de l a  d i r ec t ion  moyenne des axes b des p l i s  métriques : 

N 145. 

Le long du sec teur  C,les plans que l 'on  peut é tudier  sont manifestement l e s  plans de 

s ch i s to s i t é  S Cette s ch i s to s i t é  e s t  pa ra l l è l e  à des l i ts  de qua r t z i t e s  blancs donc paralle- 
1'  

l e  a l a  s t r a t i f i c a t i o n  sauf localement au niveau de p l i s  &tr iques.  S s e  p lo i e  progressive- 
1 

ment en prenant un pendage d'azimuth Sud-Est pu is  E s t  e t  une valeur angulaire de plus enplus 

for te  en s e  dir igeant  vers  l ' E s t .  J1 in te rprBte  ce phénomene comme un ploiement t a rd i f  e t  se- 

condaire des p l i s  précédement dé f in i s  e t  de l a  s ch i s to s i t é  SI congenère. Ceci s e  marque su r  

un diagramme s t ruc tu ra l  par une grande dispersion des pôles des plans S v i s  à vis  du grand 
1 

cercle  précédement d é f i n i  i f ig .  100) . 

5.  P L I S  U HAGIOS PENDELEIPION. DEVERSES VERS L 'EST. 

D'autres observations ont pu ê t r e  f a i t e s  su r  le rebord nord-occidental du Taygète moyen 

H a g .  P e n d e l e i m o n  - E x t r e m e  s o m m e t  d e s  
m a r b r e s  p o l y c h r o m e s  

l a  r o u t e  
K a l a m a t a .  S p a r t e  

p o l y c h r o m e s  

Fig. 101.- Plis d'Hagios Pendeleimon. Observations (coupe du haut) et reconstitution juste après la 
phase 1 (ITl) (coupe du bas) . 

~ r è s  de l a  chapelle dlHagios Pendeleimon ( f i g .  86) au N-NE de Pigadia (22'15'  long. E - 37' 

Lat. N). Immédiatement à l ' E s t  de cel le-ci  j ' a i  observé, l e  long de l a  route vers Pisana un 



Fig. 102.- Stéréo- 
gramme des p l is  
d '  Eiagios Pendelei- 
mon. Les pôles des 
plans de schisto- 
si t6 Si correspon- 
dent à des mesures 
effectuées sur le 
plis  A de la figu- 
re 101, les axes b 
des miniplis s p -  
si a des mesures 
sur le p l i  B de 
cette même figure 
101. 

(&ma légende que 
les st6réoqrammes 
pr6ddents). 

p e t i t  an t i c l ina l  dissymétrique (A, f ig.  l o i ) ,  déversé vers l ' E s t  auquel e s t  associée une schis-  

tosité '1 subparallèle au f lanc normal mais sécante vis  d vis du flanc inverse. Cet an t i c l i -  

nal repl isse  l'extrDme sommet des marbres polychromes passant au flysch. Quelques dizaines de 

mètres plus loin dans l a  direction de Pigadia, légèrement plus bas en a l t i tude ,  affleurent 

des marbres polychromes affectés par un antiforme (B, f ig .  101) décamétrique à tendance iso- 

c l inale ,  apparemment déversé vers l 'ouest .  Le tout e s t  affecté par une schis tos i té  S de plan 1 
axial pendant ce t t e  fois-ci vers l ' E s t .  L'association de ces deux structures A e t  B f a i t  donc 

apparaftre un ploiement tardi f  de l a  schis tos i té  SI. L'annulation de ce t te  déformation t a r a -  

ve d'une sé r i e  normale permet d ' interpréter  l e  p l i  A corn un p l i  parasi te d'un ant ic l inal  

hectométrique déversé vers l ' E s t  passant à un synclinal (p l i s  B) lui aussi déversé vers l ' E s t  

(fig. 101) . 
Sur l e  diagramme s t ructura l  de l a  f igure 102 j ' a i  reporté l e s  pales des plans de schis- 

tos i t é  S1 (seule surface étudiable) e t  l e s  directions grossi6rement N-S des axes b des mini- 

p l i s  associés. Ces dernières suggèrent une direction semblable pour les  axes des p l i s  décamé- 

triques e t  hectométriques déf in is  précédemment. 

Cette interprétat ion e s t  évidemment renforcée par l 'existence légèrement plus au Nord 

d' un p e t i t  synclinal d coeur de flysch e t  l u i  aussi déversé vers l ' E s t .  



6.  SYNCLINAL DEVERSE VERS L ' E S T  DU F'LANC ORIENTAL DE LIPOVOUNI. 

L'une des routes partant  dfHag.. Pendeleimon se  dir ige vers l e  Motel du Taygète en em- 

pruntant l e  flanc oriental  du Lipovouni. Elle franchit  un p e t i t  col  au niveau du repère 5 de 

l a  figure 86. On y observe t r è s  bien l e  contact par f a i l l e  des phyllades e t  des marbres poly- 

chromes. J 'ai  relevé l a  coupe suivante d'Ouest en E s t  ( f ig .  103) : 

. . .. .. . 
I 

Zone broyer 
H 2  a 3  0 4  

Fig. 103 . -  Synclinal du flanc est du Lipovouni. 

Phy : des phyllades finement broyée au niveau de l a  route : 

P.Ea. Des phyllades finement broyées au niveau de l a  route. 

0. 3 à 5 m & calcschistes où j ' a i  pu reconnaître des fantomes de Globigerinidés 

t e r t i a i r e s  malgré l ' i n t ens i t é  de l a  r ec r i s t a l l i sa t ion  affectant ces roches. 

P.Eb. Des marbres polychromes dont les  rares bancs de quartzi tes blancs sont affec- 

t é s  de miniplis déversés vers l 'Es t .  

La p a r t i e  orientale de cet te  coupe (P. Ea - 01 - P. Eb) s ' interprète facilement dans l a  

mesure où. je n ' a i  jamais observé de marbres polychromes i n t e r s t r a t i f i é s  dans l e  flysch oligocè- 

ne du massif du Taygète. I l  s ' ag i t  donc d'un pe t i t  synclinal décamétrique isocl inal  dévers6 

vers l ' E s t .  Le coeur de ce synclinal e s t  occupé i c i  par les couches de passage au flysch oligo- 

cène ionien. On notera l ' i n t ens i t é  de l a  recr is ta l l i sa t ion de ces s t r a tes  qui n'ont pas fourni 

de microfaunes d6terminables. 

7. LA ROUTE KALACMA SPARTE : P L I S  CONJUGUES ET POLYPHASACE. 

Je terminerai l 'a tude structurale de l 'uni té  ionienne dans l e  Taygète par l'examen de- 

t a i l l é  d'une couwe d'accès t r è s  f ac i l e  e t  qui résume bien toutes l e s  observations précédentes. 

La route Sparte - Kalamata emprunte l e s  gorges de Langada ( f ig .  86) qui ,  recoupant en cluse 

profonde l e s  p l i s  dessinés par les marbres ioniens, offrent  une coupe transversale naturelle 

t r è s  intéressante. Le chemin, qui serpenta i t  dans ces gorges 8 l'époque où il t r a v a i l l a i t ,  

é t a i t  s i  d i f f i c i l e  que Phillipson (1892) ne put en donner qu'une description t r è s  simple. 

Je  diviserai  ce t  i t inéra i re  en t ro i s  secteurs homogènes : A,  B e t  C. 

a. SECTEUR A ( f ig .  104, coupe 1 ,  f ig.  105, fig.29 ) .  

I l  va grossièrement du premier pont immédiatement a l ' E s t  du contact des marbres ioniens 



Fig. 104.- L o c a l i s a t i o n  des eectcurs 6 t u d i e s  le long de l a  r o u t e  üaiamata-Sparte. 

1. Lmlomies de l a  Formation de  Lakkonata (base  de T r i p o l i t z a ) .  - 2. Phy l l ades  S. - 3. Série ionienne.  
- 4. Pendage des  p l a n s  âe s t r a t i f i c a t i o n .  - 5. Pendage d e s  p l a n s  d e  s c h i s t o s i t e  1 (SI)  a f f e c t a n t  l a  
série ionienne.  - 6. L i n é a t i o n  d ' i n t e r s e c t i o n  S I  M So. - 7.Axe des m i n i p l i s  de phase  1. - 8. Axe d e s  
m i n i p l i s  de phase 2. - 9. Pailles. - 10. Ponts.  - 11. Passage  de l a  r o u t e  e n  tunne l .  

e t  des phyllades d'lrtemissia (repère a ,  f ig .  104) jusqu'à un surplomb (repère b, fig. 104). 

J ' y  ai observé d'ûuest en Est : 

a Un an t i c l ina l  simple dont le flanc occidental e s t  kntensément fracturé e t  f a i l l é .  
1' 

Ces f a i l l e s  de fa ib le  r e j e t  ver t ica l  sont  de direction sensiblement para l lè le  à l a  

route. Le coeur de c e t  ant ic l inal  e s t  formé par l 'alternance remarquable des inar- 

bres g r i s  e t  des quar tz i tes  blancs d'dge éocène. La surface des bancs de markes 

présente une linéation t r è s  nette L I  qui apparaft comme l ' in tersect ion de l a  stra-  

t i f i ca t ion  so e t  de l a  seule schis tos i té  observable S (f ig.  106). 1 

a ûn synclinal fortement dissymétrique, dejete vers l'Ouest e t  dont l e  flanc orien- 2' 
t a1  se  renverse légèrement en présentant un penàage d'azimuth o r i en ta l  dont l a  va- 

leur angulaire e s t  forte.  

aj. Ce f lanc legèrement inverse constitue l e  flanc occidental d'un an t i c l ina l  en genou 

déversé vers l'Ouest. Le flanc or ienta l  de ce p l i  se  poursuit sur  quelques dizai- 

nes de mètres par une sé r i e  subhorizontale amenant à l ' a f f leuremnt  les tenues de 

base de 1'Eocène. Puis ces marbres subhorizontaux s e  ploient nouveau en un p l i  



Extrémité Nord , ENE 
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Fig. 105.- Coupes géo log iques  à t r a v e r s  l e  Taygète s e p t e n t r i o n a l .  

a .  Phyl lades  &. - b. Conglomérats polygéniques  s i l i c e u x  des  phyl lades .  - c. Marbres polychromes. - 
d. Al ternance de marbres g r i s  e t  de q u a r t z i t e s  b l ancs .  - e. Marbres v e r d a t r e s  A j o i n t s  s c h i s t e u x .  - 
f .  Marbres grenus  à i n t e r c a l a t i o n s  de marbres f i n s  (S6nonien) .  - g. Marbres a rognons de q u a r t z i t e s  
(Vig la ) .  - h. S c h i s t e s  a Posidonies  sup6rie-S. - i. C a l c a i r e s  msreioréens e t  dolomies de Pan tokra to r .  

Fig.  106.- Echan t i l l on  de  marbres g r i s  e t  q u a r t z i t e s  b l a n c s  p o r t a n t  l a  l i n é a t i o n  1, d ' i n t e r s e c t i o n  
s1n s 

Fig. 107.- P l i  . anisopaques  e n  M. 

en genou mais ce t te  fois-ci déversé vers l ' E s t .  La sé r i e  affleurant  au coeur de ce 

dernier p l i  e s t  perturbée localement par l 'extrusion d'un bloc de marbre massif 

qui respecte malgré tout de nombreux miniplis en M . anisopaques ( f ig .  107). 

a On passe ensuite à une zone confuse où affleurent mal des marbres broyés indices 
4 '  

de 1' existence d'une f a i l l e  de r e j e t  ver t ica l  important. 



Fig. 108 e t  109.- St6réogrannœs de la  serie ionienne du secteur A ( f i g .  104) de la route Kalamata - 
Sparte (même  légende que l e s  stéréogranmes précédents). 

Le diagramme s t ructura l  de ce secteur ( f ig .  108) montre l e s  pôles de s t r a t i f i ca t ion  So 

dessinant un grand cercle relativement bien défini. Ceci confirma l'homogénéité du secteur re- 

tenu e t  indique q u ' i  p r io r i  ces p l i s  appartiennent a une seule e t  dine famille e t  seraient l e  

r é su l t a t  d'une phase de plissement unique I.Tl. Cette phase 1.T aura i t  donn4 naissance a des 1 
p l i s  dissymétriques ou non, de type cylindrique dont l 'axe B construit  e s t  de direction Nord- 

Sud avec un plongement de 20' Sud. Les axes b des miniplis (mp 1) associés présentent une di- 

rection semblable ( f ig .  108) avec des plongements nord ou sud ( l e s  plus fréquents) plus fai- 

bles d'une manière générale. Cette homog4néité de direction se  retrouve aussi avec l e s  linéa- 

t ions definies précédemment ( f ig .  106 e t  109). La  schis tos i té  SI ,  seul  clivage vis ib le ,  e s t  

l a  schis tos i té  associée a ces p l i s  de l a  phase 1.T 
1' 

b. SECTEUR B (f ig.  104). 

I l  représente l a  par t ie  orientale de l a  coupe des marbres ioniens des gorges de Langada. 

Il s 'étend du repere c au repère d ( f ig .  104) au niveau duquel l a  s e r i e  ionienne vient buter 

par f a i l l e  vert icale contre des dolomies triasico-liasiques de l a  formation de Lakkomata 

(voir chapitre : Phyllades) . 
Dans ce secteur B on n'observe pas de structures décamétriques tres net tes ,  mais gros- 

sièrement d'Ouest en E s t  : une ondulation synclinale puis une ondulatLon anticl inale.  

P a r  contre dans l e  premier virage en épingle d cheveux l ' E s t  du gassage en tunnel de 

l a  route Kalamata - Sparte, j ' a i  relevé 1 ' existence de p l i s  métriques dysharmoniques déversés 

vers l e  Nord-Ouest ( f ig .  110-111). Lecr auew b de ces p l i s  ont une direction Nord-Est - Sud- 

Ouest avec plongement vers l e  Nord-Est. Le diagramme s t ructura l  propre a ces p l i s  indique 

leur caractere cylkr&tique ( f ig .  112) 



~ i g .  1 1 0  et 1 1  1.- P l i s  de phase 2 a f f e c t a n t  l a  s é r i e  ionienne du sec teur  B (fig. 104) de l a  route 
Kalamata - Sparte.  

O r  f a i t  tres important, l e s  charnières de ces p l i s  r ep l i s sen t  l a  l inéa t ion  l1 (sln So) 

précédemment définie dans l e  sec teur  A. Ils sont  par conséquent postér ieurs  à l a  phase 1.T 1' 

e t  permettent de dé f in i r  une phase 1.T dont l a  d i rec t ion  des axes b des miniplis associés  
2 

(mp 2) e s t  nettement ohlique par rapport à l a  d i rec t ion  des axes b des s t ruc tures  de l a  phase 

1 .T  dans l e  secteur A. 1 



Fig .  112 e t  113.-  Stéréogrames de l a  sér ie  ionienne du secteur B ( f i g .  104) de l a  route Kalamata - 
Sparte (même légende que l e s  steréogrammes precédents) . 

Le diagramme structural de l'ensemble du secteur B (fig. 113) montre quant à lui une 

grande dispersion des pôles des plans de stratification qui ne définissent aucun grand cercle. 

Ce fait s'explique facilement par un polyphasage, l'étendue de ce secteur le rendant inhomogè- 

ne tant vis à vis de la phase 1.T que de la phase 1.T 
1 2' 

C'est le moins étendu, il se situe à l'Ouest du secteur A. On y observe des marbres poly- 

chromes très fracturés, les plans de fracturation les plus répandus ayant une direction gros- 

sièrement Est-Ouest (fig. 114) . 
Ces marbres polychromes montrent, grace a leurs lamines colorées un intense miniplisse- 

ment accompagné d'une schistosité S très nette. Les linéations d'intersection l1 (Slfl So) 
1 

sont subhorizontales et de direction moyenne nord-sud. Cette direction identique B celle que 

nous venons de définir dans le secteur A immédiatement adjacent conduit & rapporter la genèse 

de ce clivage et des miniplis associés & la phase 1.T 
1' 

Or on peut abserver directement sur le terrain le plissement de cette schistosité S 
1 en 

un petit anticlinal dont le flanc occidental a été tronqué par la faille séparant les marbres 

ioniens des phyllades dlArtemissia. 

De fait les pôles des plans de la schistosité S définissent grossièrement sur un diagram- 
1 

me (fig. 114) un grand cercle matérialisant l'existence d'un pli cylindrique post S1 d'axe B 

construit horizontal et de direction nord-sud. 

On notera enfin (fig. 114) que dans la partie orientale de cessecteurs les plans S pren- 
O 

nent un pendage d'azimuth sud-est qui n'est conforme ni au grand cercle précldemment défini, 

ni au grand cercle caractérisant les plis du secteur A. La dispersion de ces pendages s'expli- 

que vraisemblablement par l'intervention de la phase 1.T 
2' 



Fig. 114. -  St6réogramoe de l a  serie ionienne du secteur C ( f ig .  104) de l a  route Kalamata - Sparte. 

L'anticl inal  replissant  l a  schis tos i té  S I  appartient donc a une deuxième famille de p l i s  

t a rd i f s  ayant une direction nord-sud. I l  peut s ' a g i r  d'un p e t i t  p l i  congénère de l a  f a i l l e  

importante qui l e  borde. 

8. LE TAYGETE SEPTENTRIONAL. 

Pour terminer ce t te  par t ie  analytique, je décr i ra i  rapidement deux coupes tracées au 

Nord de l a  route Kalamata-Sparte dans l e  Taygète septentrional (coupe 2 e t  3 ,  f ig.  104, p ro f i l  

VW e t  XY, f ig .  86). 

Le Taygète septentrional ionien y apparait comme un ant ic l inal  simple à grand rayon de 

courbure découpé par des f a i l l e s  vert icales.  On notera l a  conformité évidente entre ce t t e  

structure e t  l a  morphologie du Mont Taygete septentrional. 

L'Btude de l a  seule sé r i e  ionienne ne permet pas de voir dans ce t t e  structure une struc- 

ture tardive a grand rayon de courbure. 



L'analyse structurale à laquelle je viens de procéder met en évidence au niveau de cha- 

que secteur étudié un certain nombre de structures qui manifestement ne sont pas de &me dge. 

I l  m e  faut  donc maintenant essayer de déf in i r  des familles de structures isochrones e t  un ca- 

lendrier  des déformations à l ' é c h e l h  de l a  sé r i e  ionienne du massif du Taygète tout  en t i e r .  

Anticlinal du 
/ Chalasmeno 

Plis du flanc 
/ - - : - - L i  AaA9. Ilios 

Anticlinal du 

Fig. 115.- Représentation schematique des structures nees lors  de l a  phase 1 ayant a f f e c t é  l a  sér ie  
ionienne du Taygete moyen e t  méridional. 

S i  nous faisons abstraction des nombreuses f a i l l e s  affectant  l e  massif du Taygète, l a  

caractérist ique s t ructura le  essent ie l le  de l a  sé r i e  ionienne e s t  d ' é t r e  affectée par de nom- 

breux p l i s  de t a i l l e  t r è s  variable, l a  plupart du temps déjetés ou déversés vers l ' E s t  ou vers 

l'Ouest. La figure 115 essaye d ' i l l u s t r e r  ce propos en gommant simplement l ' e f f e t  des f a i l l e s .  

On pourrait  Otre tenté d'expliquer ce t t e  duali té des déversements par l ' intervention de deux 

phases tectoniques différentes. En f a i t  l 'analyse précédente nous a montré q u ' i l  é t a i t  r e l a t i -  

vement fac i l e  de déf in i r ,  grdce aux diagrammes structuraux, des secteurs homogènes vis  à v i s  

de ces p l i s .  Pour chacun de ces secteurs j ' a i  pu noter une bonne homoaxialité entre l e s  axes 

b des miniplis parasi tes e t  l 'axe B construit  des p l i s  à plus p e t i t e  échelle. J e  n ' a i  observé 

qu'une seule schis tos i té  S congénere de ces p l i s  quel que s o i t  leur  déversement. Dans cer ta ins  
1 

cas e l l e  . e s t  de plan axia l  (cf .  l ' an t i c l ina l  d ' ~ a g .  . Pendeleimon). La l inéation d ' inter-  

section correspondante (1 = S ) montre un bon parallélisme avec l e s  axes b des p l i s  à 1 1 0  
p e t i t e  échelle. En outre l 'analyse du secteur A de l a  route Kalamata - Sparte nous a montré 

que ce t t e  homogénéité conservait toute s a  r é a l i t é  meme lorsqu'on associa i t  des p l i s  à déverse- 

ment antagoniste. 



C'est  pourquoi je considère que tous ces p l i s  forment une seule famille isochrone quel 

que s o i t  leur déversement vers l ' E s t  ou vers l'Ouest. 

Cette these me conduit l e s  in terpré ter  comeis des p l i s  conjugués n4s lors  d'une phase 

tectonique compressive unique 1.T aboutissant d un raccourcissement de 2/3 au maximum d'a- 
l '  

pr&s les coupes &tudiêes p r é c ~ ~ t .  

Je c i t e r a i  comme exemple de p l i s  conjugués : 

- l e s  p l i s  de l a  route Kalamata - Sparte (secteur A) ; 

- l ' a n t i c l i n a l  du Mavrowuni (= ant ic l inal  du Chalasmeno = ant ic l inal  de Milea), l e  syncli- 

nal  du Monastere Vaithenitsa (= synclinal d ' m g .  Analipsis) d déversement occidental 

conjugués aux anticlinaux en genou de 1'Annina e t  aux p l i s  du flanc or ienta l  du Taygète 8 

deversement vars 1 ' Est. 

11 n ' e s t  pas sans in te rê t  de rappeler que ce s ty le  d structures conjuguées existe aussi  

en zone ionienne d'Epire - Akarnanie (Unité du Louxos par exemple - I.G.R.S. e t  I.P.P., 1966). 

Les auteurs àe l'ouvrage précité expliquaient l a  naissance de t e l l e s  structures grdce l'exa- 

#ration puis au cisaillement de deux flexures sédimentaires d regards opposés, formant les 

flancs d ' m  haut fond. 

Je  n ' a i  aucun arguœent pour u t i l i s e r  un t e l  modèle dans l e  massif du TaygBte. 

En dernigre analyse, l a  famille de structures la plus ancienne que l ' on  observe dans ce 

massif e s t  une famille de p l i s  conjugués d EEversement s o i t  occidental s o i t  oriental .  ~a w- 
nase de ces p l i s  s ' e s t  accompagnée de l a  naissance d'une schis tos i té  SI qui e s t  l a  s e u k  

sekistosité d v a h r  r d g i a a k  affectant  l a  sé r i e  ionienne dans l e  massif du Taygèb. Cette 

schistosi t t i  e s t  pénétrative dans les formations l e s  moins conpétentes : f lysch oligocène, 

marbres polychromes. 

S i  maintanant on considere des diagranmics structuraux t racés pour l'ensemble du Taygète, 

on caar ta te  facilesrnt  q u ' i l  n'y a plus holoogén4it6. I l  exis te  par contre une dispersion t rhs  

net te  des axes B construits, des axes b dbs miniplis e t  des pôles des plans de s t r a t i f i ca t ion  

(f ig.  116, 117). 

Il  est possible d'expliquer ce phénogènc par l ' intervention d'une ou plusieurs phases de 

plissereent dant la ou l e s  directions des structures seraient  obliques par rapport à l a  dirho- 

tiai primitive (subdr idieme 7) des p l i s  n&s l o r s  de l a  phase I .T1.  

~e n ' a i  observé de t e l l e s  structures poat I .TI  (replissant  11) que dans un seul  secteur : 

l e  secteur B de l a  route Kalzumta - Sparts. ûn mmarque dans las diagranaoes structuraux cor- 

responâant uae dispersion des repères structuraux comparable à ce l l e  que l 'on obseme & plus 

petites bdielles. 

I l  e s t  interessant de notar que sur Le diagr- 116, l e s  axes des miniplis &e phase 1 

se dispersent dsac deux zams appartenant A des secteurs angulaires oppos4s e t  s i tues  de part 

e t  d'autre du d i d t r e  pauallèle à la dimetion mJgtMe des axes b des allnipiis post  l1 du 

.bctacirB de lama taiaarta- S-h. 



Fig. 116 et 117.- Stéréogrames synthétiques de la serie ionienne du Taygète. 

En résumé l e  secteur B de l a  route Kalamata - Sparte nous fournit  l a  preuve directe de 

l 'existence à grande échelle d'une deuxième phase tectonique en compression I . T Z ,  donnant des 

p l i s  métriques dont l e s  axes b ont une direction NE-SW. Les diagranmies structuraux suggèrent 

que c e t t e  phase pourrait  ê t r e  une phase régionale par p l i s  concentriques déversés vers l e  Nord- 

Ouest. Ces deux phases ne se sont pas produites au &me niveau structural .  La première 1.T skc- 
1 

compagnant de l a  genèse d'une schis tos i té  relève de l a  pa r t i e  s o d t a l e  du niveau s t ructura l  

inférieur.  La seconde 1 .T  sans schis tos i té  régionale congénère appartient au niveau structu- 2 
r a l  moyen (Arthaud, 1970 ; Mattauer, 1973). 

Postérieurement à ces phases compressives génératrices de p l i s , l a  sé r i e  ionienne a subi 

une intense tectonique cassante, ayant donné naissance au réseau t r è s  dense de f a i l l e s  dont 

les  direction majeures sont NNW-SSE, WSW-ENE e t  EW. Les f a i l l e s  l e s  plus anciennes que j ' a i  pu 

relever sont sans doute l e s  deux accidents inverses affectant  l e  flanc occidental du Taygète. 

L'une de ces f a i l l e s  sépare l ' a n t i c l i n a l  d ' ~ a g .  Samouil à l 'Ouest (compartiment surélevé) du 

synclinal du Monastère Vaithenitsa à l ' E s t  (compartiment abaissé). L'autre tronque l e  f lanc 

inverse de l ' an t i c l ina l  déjeté du Chalasmeno qui vient a ins i  lég6rement recouvrir l e  f lanc nor 

m a l .  

Ces accidents inverses sont manifestement antérieurs aux f a i l l e s  normales qui l e s  recou- 

pent e t  l e s  décalent. Ces dernières sont l e  f r u i t  du ou des événements tecto-orogdniques ayant 

l a i s sé  l e s  traces l e s  plus évidentes dans l e  massif du Taygète. 

A pe t i t e  échelle l e  Taygète e s t  un horst  aux flancs systématiquement tronqués par des 

f a i l l e s .  C'est a ins i  que l e  flanc or ienta l  du Taygète septentrional e t  moyen e s t  un escarpe- 

ment de f a i l l e s  opposant brutalement l a  "creuse ~acéde'inone" d'Homère à l a  muraille du Tayggte. 

Le soulèvement correspondant a t t e i n t  son maximum dans l e  Taygete moyen, oii l e  r e j e t  ver t ica l  

par rapport à l a  seule sér ie  ionienne a t t e i n t  2 km au minirm. 



Le caractere en extension de ces f a i l l e s  e s t  souligné par l ' ex is tence  de nombreux grabens 

é t r o i t s  occupés par des colns de phyllades effondrdes e t  coincées dans les marbres ioniens. 

Toutes ces f a i l l e s  ne sont  certainement pas nées durant une seule phase extensive. Certaines 

d ' en t r e  e l l e s  n 'ont  plus d'expression morphologique en t e r r a i n  homoghe ou même semblent re- 

coupées par  une jncieme surface d 'érosion ( c f .  surface supérieure du "balcon du Taygète" i n  

Dufaure, 1975). On peut donc l e s  considérer  comme anciennes. D'autres au contraire  ont  encore 

une expression morphologique ne t te  dans un contexte l i thologique homogene. I l  s ' a g i t  l à  sans 

doute de f a i l l e s  nées ou réact ives l o r s  d'évènements r6cents .  

I I ,  COMPLÉMENTS SOMMAIRES CONCERNANT LA STRUCTURE 

DE LA SÉRIE I O N I E N N E  DANS LE MASSIF  DU PARNON 

L'examen de l a  s é r i e  ionienne dans l e  massif du Taygète m'a parmis de montrer que l a  

s t ruc tura t ion  de ce t t e  chaine r e l e v a i t  de deux phases compressives. En e s t - i l  de même dans l e  

massif du Parnon ? 

Malheureusement je ne peux pas répondre à c e t t e  question de manière auss i  synthétique que 

dans l e  massif du Taygète. En e f f e t  l e  f o r t  degré de r e c r i s t a l l i s a t i o n  des marbres ioniens du 

Parnon i n t e r d i t  une s t ra t igraphie  auss i  f i ne  que dans l e  massif du Taygete (c f .  chapitre  s t ra -  

t i g r aph ie ) .  D'autre p a r t  comme l e  montre bien l a  f igure 27,  l e  réseau de f a i l l e s  l i é e s  aux é- 

pisodes ex tens i f s  abouti t  à un t e l  morcellement q u ' i l  m'a é t6  impossible de mettre en évi- 

dence de grandes s t ruc tures ,  permettant d'amorcer une comparaison féconde avec l e  massif du 

Taygète. 

C 'es t  -murquoi je me contenterai de décr i re  deux coupes t racées  dans l e  massif du Parnon 

e t  s a  prolongation méridionale présentant  des t r a i t s  originaux par  rapport à nos relevés pré- 

cédents. 

A ,  COUPE DU MONT FAJA i EXISTENCE DE CHEVAUCHEPENTS A L'INTÉRIEUR DE LA SÉRIE 

I O N I E N N E *  

La première coupe a é t é  relevée su r  l e  f lanc occidental du Parnon au niveau du mont Faja 

(37O03' Lat N - 22'30' long. El. Dans ce  massif h l ' E s t  de Sparte e t  au Sud Ouest de Chrisafa 

a f f leure  une s é r i e  ionienne tranchée par  une cluse. J ' y  a i  relevé l a  s t ruc ture  suivante du 

S-SW vers l e  N-NE ( f i g .  118, 119) : 

- un monoclinal f a i l l é  a f fec té  dans s a  pa r t i e  or ien ta le  par un r e p l i  en genou dé je té  vers 

l 'Ouest  ; 

- vient  ensui te  un anticlinal d r o i t ,  dont l e  coeur e s t  occupé par  desWSchistes à Posidonies" 

( c f .  f ig .  30) ; 

- l e  f lanc  o r i en t a l  de c e t  a n t i c l i n a l  e s t  brutalement coup6 par  un contact  de pendage vari-  

able  ( f o r t  au Nord-Ouest, f a ib l e  vers  l e  Sud-Est) qui  amène en chevauchement une s é r i e  de 

marbres qui  pendent vers l e  S-SW. Ce biseautage basal  n ' e s t  bien v i s i b l e  que sur l e  bord 

ouest de l a  vallée. Sur l e  f lanc  e s t  on observe une cer ta ine  conformité en t re  l e s  s t r a t e s  

de marbres ou de Schistes  Posidonies e t  l e  plan de chevauchement ; 



Fig. 118.- Carte géologique de l 'extrémité nord du M t  Faja 

1. Eboulis e t  Néogène discordant. - 2 .  Phyllades c. - 3 .  S6rie ionienne indifférenciee.  - 4 .  Schistes  
a Posidonies broyés. 

Fig. 119.- Coupe (AB, f i g .  118) à travers l'extrémité nord du M t  Faja. e' : Schis tes  à Posidonies 
broyés 

- une f a i l l e  normale tranche ce disposit if  en relevant l e  compartiment nord. Elle e s t  cer- 

tainement récente car e l l e  provoque un ressaut tres brutal du cours de l a  vallée el le-  

méme ; 

- au ~ o r d  de ce t  accident on peut observer sur l e s  bords de l a  vallée l a  base du comparti- 

ment chevauchant formée par une assez grande épaisseur de Schistes à Posidonies broyés 



supportant une s é r i e  de marbres,monoclinale , pentée doucement vers l ' E s t  ; 

- ce monoclinal e s t  brutalement coupé vers l e  N-NE par une f a i l l e  en extension qui amhe 

contre ce dernier des Phyllades renfermant des schistes à glaucophane. 

L'originalité de c e t t e  coupe v i s  à vis de nos observations dans l e  Taygete e s t  de nous 

montrer un chevauchement à l ' i n t é r i e u r  de l a  s é r i e  ionienne. Ce cisaillement e s t  manifestement 

l i é  à l 'existence du niveau t rès  incompétent des Schistes à Posidonies . Sa portée apparaft 

i c i  comme minime. L'existence d'un biseautage basal me permet de penser q u ' i l  s ' a g i t  d'un c i -  

saillement affectant une sér ie  déjà plissée e t  donc postérieure aux phases plicatives 

B, COUPE DE LA ROUTE' SPARTE - MOLAÏ AU SUD D'APIDEA : EXISTENCE DE DEUX PHASES 

DE DÉFORMATION AVEC CLIVAGE ASSOC 1 É t MCLANGE TECTONIQUE , 

Le second prof i l  ( f ig .  120) a é t é  lev6 l e  long de l a  route Sparte - Molaï s i x  cent mètres 

environ l ' E s t  du croisement occidental vers Apidea ( f ig .  121). J ' y  a i  observé d'Est en Owst,  

du point A vers le -point B l a  succession suivante ( f ig .  121) : 

1. Un ensemble de phyllades découpé par de nombreuses f a i l l e s  en extension F I ,  F2 e t  F 3 
décalant un plan de cisaillement oblique 0 à pendage variable vers l ' E s t .  Ce contact anormal' 

e s t  s o i t  une f a i l l e  en extension t r è s  plate s o i t  un chevauchement à l ' i n t é r i eu r  de l a  sér ie  

des phyllades . 
Ces phyllades présentent des masses de métaconglomérats polygéniques i n t e r s t r a t i f i é s .  Ces'méta- 

conglomérats sont formés de galets de quartzi tes e t  de calcaires. Nous verrons ultérieurement 

que ce type de conglomérats e s t  associé au Complexe de Tyros e t  appartient à l a  nappe des phyl- 

lades. 

2 .  On observe ensuite une zone broyée de largeur importante limitee par deux f a i l l e s  en 

extension F e t  F 
4 5' 

3. Affleurent ensuite des marbres c la i r s  que j ' in terprè te  comme ioniens. Ils présentent 

deux familles de.structures planaires : l 'une subverticale e t  pl issée,  l ' au t re  légèrement pen- 

tée vers l'Ouest e t  recoupant l a  précédente. 

Ces marbres sont brutalement coupés à l'Ouest par une f a i l l e  F 
6' 

4.  Vient ensuite un mélange tectonique contenant des roches verdâtres évoquant l e s  faciès 

paléovolcaniques du Complexe de Tyros. Cet affleurement e s t  interrompu par une vallée dont l e  

lit e s t  ins ta l l é  au niveau d'une zone fa i l l ée  F 7' 

5 .  On retrouve à l 'ouest  de c e t t e  f a i l l e  des marbres ioniens comparables aux précédents. 

I l s  sont affectés par deux accidents F e t  F ( f a i l l e s  ? ou chevauchements). Ils isolent  vers 
8 9 

l e  bas, un panneau trapézoïdal de marbres ioniens dont l a  par t ie  sommitale e s t  brutalement bi- 

seautée. Cette troncature e s t  recouverte par des roches verdatres évoquant l à  encore l e s  faciès 

paléovolcaniques du Complexe de Tyros . 
Cette imbrication matérialise l 'existence possible d'un mélange tectonique du matériel des sé- 

r i e s  ioniennes d'une p a r t  e t  du matériel de l a  nappe des phyllades d'autre part .  





Fig.  121.- Carte géologique de l a  région au sud immédiat dlApidea. 

1 .  NdogPne discordant.  - 2.  Dolomies e t  c a l c a i r e s  t r i a s i q u e s  de T r i p o l i t z a .  - 3.  Phyllades 9. - 4 .  
Sér ie  ionienne. - 5 .  Chevauchement. - 6 .  F a i l l e s .  - 7 .  Contact s trat igraphique.  

Fig.  122.- Echantil lon présentant les pr inc ipa les  carac t6r i s t iques  ministructurales  des  marbres et  
c a l c s c h i s t e s  ion iens  du secteur AB ( f i g .  121) de l a  route Sparte Molai. 

6. Une f a i l l e  F10 amène contre ces marbres des s é r i c i t o sch i s t e s  e t  ch lor i toschis tes  repo- 

san t  su r  des marbres ioniens e t  contenant des l e n t i l l e s  de marbres. I l  e s t  impossible sans m i -  
crofaunes de préciser  s i  ces ép ischis tes  appartiennent à un métaflysch ionien ou & l a  nappe des 

phyllades. 

Ces s ch i s t e s  a f fec tés  par l e s  f a i l l e s  F e t  F viennent buter contre  des marbres ioniens. 
11 12 

7 .  Ces marbres présentent deux sch i s to s i t é s  : l 'une S faiblement pentée vers l ' E s t  e s t  
1 

nettement p l i s sée  à l 'Ouest de c e t  affleurement - l ' a u t r e  S à pendage variable vers l 'Ouest  2 
e s t  manifestement associée aux p l i s  a f f ec t an t  S 

1' 
Ces marbres peuvent enfin présenter un aspect -polychrome, associé à une texture bréchique. Vers 

l 'Ouest  ces marbres passent progressivement vers l e  bas à des ca lcschis tes  verdâtres présentant  

eux-aussi deux familles de s t ruc tures  planaires .  La première S associée à une ne t te  r e c r i s t a l -  
1 

l i s a t i o n  des quartz ,  de l a  c a l c i t e  e t  une ne t t e  or ien ta t ion  des phy l lo s i l i ca t e s  e s t  une schis- 

t o s i t é  de f lux  para l lè le  à l a  s t r a t i f i c a t i o n .  La seconde S e s t  une s ch i s to s i t é  de f rac ture  net- 2 
tement oblique sur  S // So i f ig .  122 ) .  Le tout  e s t  tranché par un accident F13 penté vers 

1 
l ' E s t  ( f a i l l e  ? ou contact chevauchant ?)  . 

8. A l ' oues t  de l ' acc ident  F on retrouve des marbres ioniens recouverts par Leur 
13 

"flysch" ( ? )  e t  pendant doucement vers 1 ' E s t .  
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Fig. 1 2 3 . -  Diagranaie schematique resumant une reconstitution possible  de l ' h i s t o i r e  structurale des 
marbres e t  ca lcschis tes  ioniens du secteur AB ( f i g .  120) de l a  route Sparte Molaf. 4 PH = 
contact anormal de base de l a  nappe des Phyllades g. 

9. La f a i l l e  Flq  sépare l e s  marbres précédents de calcschistes  ioniens i?) recouverts par 

des phyllades très  défom6s. Ce d i spos i t i f  s e  répète 3 l'Ouest d'une nouvelle f a i l l e  F La 
15' 

l imite  entre calcschistes  ioniens e t  phyllades e s t  extrêmement floue e t  vraisemblablement ar- 

b i t ra i re .  



Les observations effectuées sur l'ensemble des compartiments de marbres ioniens suggèrent 

1 ' interprétat ion suivante. 

La sé r i e  ionienne dans cette région a subi une première phase de déformation IPl par p l i s  

isoclinaux dont le aversenent a été mbitrairement dessiné vers  l'Ouest ( f ~ g .  123 A ) .  s se- l 
r a i t  l a  schis tos i té  de plan axial associé a ces p l i s  isoclinaux. 

Cette s é r i e  déjà p l issée  a é té  ensuite déformée par des p l i s  (IP ) plus ouverts, synformes 
2 

e t  antiformes de géométrie inconnue, congenères de p l i s  parasi tes dont l e s  axes b ont une di- 

rection NW-SE e t  une schistosi té de fracture S ( f i g .  123 B). C'est vraisemblablement l a  
2 

superposition de ces deux phases de déformations (IP e t  IP qui explique l 'aspect  pseudobré- 
1 2 

chique des marbres polychromes signalé lors  de l a  description entre l e s  accidents Fl0 e t  @ 
4 

Une troisieme phase de déformation (IP ) aurait  ployé l e  clivage S2 en un p l i  apparemment dé- 3 
jeté vers l'Ouest ( 1 )  ( f ig .  123 C ) .  Enfin cet  ensemble structuré aurait  é t é  biseauté par l e  

chevauchement de l a  nappe des phyllades ( f ig.  123 D) . 
L'ensemble de l a  s é r i e  ionienne e t  des phyllades susjacentes a é té  ultérieurement affecté 

par des cisaillements obliques (chevauchements ?)  e t  des f a i l l e s  en extension. 

.%lgré l e  faible volume de matériel observé, ce prof i l  révèle plusieurs f a i t s  importants. 

I l  nous montre une série i o n i e ~ e  dont l a  structuration e s t  nettement polyphasée (IP 1, et 3) . 
J e  suis  évidemment tenté de para l lé l i ser  l e s  deux phases de déformations majeures (IP 1 e t  2 1 

avec l e s  deux phases de déformations IT définies dans l e  massif du Taygète. Mais il faut  
1 e t  2 

souligner que l ' i n t ens i t é  des déformations semble plus importante dans l e  massif du Parnon pour 

l a  première phase ( I P 1 . ) .  Cette opposition se confirmera avec l 'étude du métamorphisme. I l  

existe donc une certaine analogie dans l e  calendrier des déformations ayant affecté l e s  sér ies  

ioniennes des massifs du Taygète e t  du Parnon, mais l ' i n t e n s i t é  des déformations semble plus 

importante dans l e  second cas. 

Enfin ce p ro f i l  montre t r è s  clairement l 'existence de biseautages t r è s  importants l i é s  d 

l a  mise en place de l a  nappe des phyllades. Ce chevauchement e s t  posterieur awt phases IP 
1 

e t  IP2, ces troncatures s o d t a l e s  recoupant S e t  S Ces biseautages expliquent certainement 1 2 '  
l e  fa ib le  développement apparent dans l e  massif du Parnon du flysch ionien que son degré de 

rec r i s t a l l i sa t ion  rend en outre t r è s  semblable à des phyllades. Par conséquent il e s t  proba- 

ble que l e  matériel ionien susjacent aux troncatures a é té  mêlé au matériel de l a  nappe des 

phyllades e t  entrafné avec e l l e .  

I I I ,  CONCLUSIONS STRUCTURALES 

En conclusion l a  tectonique de l a  sé r i e  ionienne es t  caractérisée par un polyphasage. 

Deux phases de déformation majeures l ' o n t  affectée tant  dans l e  massif du Taygete que dans l e  

massif du Parnon (phase IT = IP1 - phase IT = IP 1. Seule l a  phase 1 (IT = IP ) a provoqué 1 2 2 1 1 
l a  genèse d'une schistosi té régionale. 

L'intensité des déformations semble c ro i t r e  d'Ouest (Taygète) en E s t  (Parnon) . 
Le biseautage sonmital de l a  sér ie  ionienne par l e  plan de chevauchement de l a  nappe des 



Phyllades indique une mise en place de c e t t e  dernière postérieurement & ces deux phases de dé- 

formations majeures ( c f .  route Sparte - Moïai). L'existence d'un biseautage e t  l a  réduction 

du f lysch ionien ( sur tout  dans l e  massif du Parnon) suggère un mélange possible  d'une p a r t i e  

du f lysch ionien e t  du matériel  o r ig ine l  de l a  nappe des Phyllades. 

IV,  LI ÉVOLUTION MI NÉRALOGIQUE POSTSÉDIMENTAIRE 

DES SÉR 1 ES  1 ON 1 ENNES E T  PRÉAPULI ENNES 

Je  l ' a i  déjà indiqué l o r s  de l ' é t ude  de l a  s t r a t i g r aph ie  de ces zones, l e  matériel  ionien 

semble moins transformé dans l e  massif du Taygète que dans l e  massif du Parnon. Pour ne pas 

r e s t e r  su r  ce t t e  impression subject ive je  va is  développer maintenant un cer ta in  nombre d'obser- 

vations susceptibles  de préc iser  notre connaissance de ce phénomène. Ces données ont  é t é  col- 

lec tées  avec 1' side de Chamley e t  Triboulet  ( c f .  Thiebault e t  c o l l . ,  1980) . 

A l  DESRÉ DE TRANSFORMATION DE L'AUTOCHTONE I O N I E N  DANS LE M A S S I F  D U  TAYSÈTE' 

1. LES SCHISTES A POSIDONIES DE TSERIA. 

J e  rappel le ra i  tou t  d'abord l e s  carac té r i s t iques  de l a  f rac t ion  argi leuse des Schistes  à 

Pcsidonies de Tseria  ( c f .  chapitre  I I ,  f i g .  60) .  L'étude de l eu r  fract ion minérale non ca lca i -  

r e  de grar.ulométrie i n f é r i eu re  à 2u  a  permis de mettre en évidence l ' assoc ia t ion  suivante : 

~ l l i t e  (60 à 100%) + i n t e r s t r a t i f i é s  i r r é g u l i e r s  (O à 2 0 % )  + kaol in i te  

(O à 154) + ch lo r i t e  (O à 5%) + quartz .  

FLYSCH IONIEN DE PALEOPANAGIA . 

Sur l e  revers o r i en t a l  du Taygète moyen, à l ' o u e s t  de Paleopanagia l e  long du chemin me- 

nant au refuge a lp in ,  a f f leure  du flysch ionien étudié l o r s  du chapi t re  1. ( 2 ,  f i g .  1 2 4 ) .  

Le même type d 'étude que précédemment a  permis de d é f i n i r  l e s  deux spectres  a rg i leux  suivants : 

- i l l i t e  (30%) + i n t e r s t r a t i f i é s  régul ie rs  ( ch lo r i t e  - smectite,  10% - c h l o r i t e  -vermiCu- 

l i t e ,  60%) ; 

- i l l i t e  (60%) + ch lo r i t e  (40%).  

3 .  INTERP RETATION . 
Sur l e  f lanc occidental  du Taygète l a  coexistence de Kaolinite e t  d ' i n t e r s t r a t i f i é s  i r r é -  

gu l ie rs  r e f l è t e  une évolution diagénétique f a ib l e  ou modérée (Dunoyer de Segonzac, 1969) dans 

l a  mesure où l e s  roches s i l i c euses  étudiées n 'ont  pas subi  d ' a l t é r a t i on  secondaire. O r  l e  pré- 

lèvement des échanti l lons a  é t é  effectué de manière & éliminer tou te  roche ayant subi  apparem- 

ment une a l t é r a t i on  météorique pouvant conduire aux minéraux sus-ci tés  (Barbaroux e t  Bousquet, 

1976). Une kaolinisat ion secondaire p a r a i t  tres improbable car  l e s  roches retenues ont une po- 

r o s i t é  f a ib l e  e t  l e u r  géochimie n'indique pas de lessivage du potassium des i l l i t e s .  

- 
K2° - =  - 0,318 c f .  chapitre  II 

A1203 



Par conséquent le parautochtone ionien du flanc occidental du T m t e  a subi une diagens- 

se d'intensité faible d moyenne, ce que confirme d'ailleurs l'absence be la pyropkyllite. Les 

températures subies par ce parautochtone n'ont certainement pas dép-% 250 d 300°C (pour des 

pressions variables) car l'association d'illite et de kaolinite dans le systeme Si0 - A1203 - 
2 

K20 - Mg0 - H O n'est stable qu'en dessous de ces valeurs (Velde in Allègre et Mattauer, 1972). 
2 

La présence, sur le flanc oriental du Taygete, d'interstratifkés r6guliezs fndtque une 

recristallisation plus marquée, qui correspond une diagensse profonde et a un enfouissement 
plus important (Dunoyer de Segonzac, 1969). Les caracteristiques minérales et structurales des 

roches ne montrent toutefois aucun indice en faveur de recristallisation en domaine métamor- 

phique. 

En résumé, bien que les données restent peu nombreuses on peut penser que la série ionien- 

ne du Taygète n'a pas subi de recristallisations métamorphiques mais des transformations diagé- 

nétiques correspondant aux conditions de la diagenèse faible profonde. 

B I  LA SÉRIE IONIENNE DU PARNON, 

A l'ouest de Xastanitsa (cf. fig.31) sur le revers sud-ouest du mont Parnon affleurent 

des Schistes à Posidonies supérieurs (cf. fig. 3 2 ) .  Dans les marbres sous-jacents interstra- 

tifiés j 'ai pu observer la paragenèse suivante : (3 , fig. 124) : 
calcite + albite + chlorite + amphibole calcique + limonite 

La composition chimique de cet amphibole est la suivante : 

(Analyse C. Triboulet, microsonde de l'université de Paris VI). 

Fe0 tot 5,52 Ti 0,028 

Mn0 0,26 Fe 2+ 
0,640 

Ca0 13,69 Mn 0,031 

Total 97,83 analyse calculée sur la 

base anhydre : O = 23 

Cette amphibole est donc une solution solide de Tremolite (86,5%) et de ferroactinote (13,5%) 

( Leake, 1978) . 
Ces cristaux de tremolite, assez rares, apparaissent instables et sont remplacés partiel- 

lement par l'association chlorite + calcite. 



F i g .  124.-  Local isat ion 3es échant i l lons  étudiés. 

Cette paragenèse appartient très clairement au faciès schistes verts et indique que la 

température maximale subie par les matériaux qui la renferment a dépassé 300°C. Malheureuse- 

ment elle ne d o ~ e  aucune indication quant aux pressions ayant accompagng cette élévation de 

température. 

C I  LA SÉRIE DE PAXOS - ZANTHE, 
Lors de l'étude stratigraphique des formations du Magne, j'ai montré que dans cette pres- 

qu'fle affleure une série attribuable ( ? )  a la sous-zone de Zanthe - ~é~halonie. Un échantillon 
de calcschiste lie de vin interstratifié dans des marbres grenus affleurant au Nord-Est & 

Kotranas (cf. fig. 38) m'a livré l'association suivante : (4, fig. 124) : 

calcite + quartz + piémontite + chlorite magnésienne 

En outre Triboulet a pu y reconnaitre des plages occupées par un phyllosilicate brundtre qui 

pseudomorphose soit d'anciens minéraux (amphiboles calciques ou épidotes) soit plus probable- 

ment d'anciens microfossiles calcaires (globigerinidés ? ) .  Ce phyllosilicate contient 1% de 

Ca0 (analyse a la microsonde électronique). 

Ces observations indiquent l'existence d'un métamorphisme vraisemblablement manophase et 

de type schistes verts. Elles renforcent l'originalité de ces séries maniotes vis h vis des sé- 

ries ioniennes du Tayggte. 

D , CONCLUS 1 ON. 



Le parautochtone ionien e t  l 'autochtone de l a  zone Paxos - Zanthe, qui  a f f leure  largement 

dans l e  Péloponnèse méridional, e t  qui cons t i tue  l a  premiOre de quatre  uni tés  s t ruc tura les  suc- 

cessives,  e s t  marqué p a r  une dvoZutia minbrale post-sddimentcrire graduke. 

1. Un gradient c ro issant  apparaî t  dans c e t t e  un i té ,  d'une pa r t  d'Ouest en E s t  depuis l e  

Taygète occidental  jusqu'au Parnon, e t  d ' au t r e  p a r t  du Nord au Sud depuis l e  Taygète 

jusqu'au Magne ( f i g .  124). Ce gradient p a r a i t  r e f l é t e r  l e  passage de sédiments peu a 
moyennement a f f ec t é s  par l a  diagenèse vers  des sédiments métamorphisés jusqu'au fac iès  

des sch is tes  ve r t s .  

2 .  Le métamorphisme apparaissant dans l e  Parnon e t  dans l e  Magne s e  rapproche de ce lu i  qui  

e s t  connu en Crète ,  grâce aux paragenèses de métabauxites jalonnant l a  base des dolomies 

autochtones ("Plattenkalk" de l a  zone de l ' I d a )  (Wiswanathan e t  Se ide l ,  1979). L'absence 

de données sur l e s  pressions en jeu en Péloponnèse empOche d ' é t a b l i r  davantage de compa- 

raisons avec l e  métamorphisme c ré to i s  marqué par  de basses températures e t  de hautes 

pressions (Viswanathan e t  Seidel ,  1979 ; Bonneau, 1981). 



T R O I S I E M E  P A R T I E  

LES NAPPES DES PHYLLADES 

M E T A F L Y S C H  I O N I E N  





L E S  N A P P E S  D E S  P H Y L L A D E S  

En Péloponnèse, charriée sur l e  parautochtone ionien, repose une masse allochtone que l a  

richesse en phyllades e t  quartzophyllades a f a i t  dénommer l a  "Nappe des Phyllades &." ( f ig ,  

125Aet B) homologue de l a  "Napge of the phyl l i te  - quartzi te ser ies"  de Creutzburg e t  Seidel 

(1975) en Crète. 

La definit ion de cet te  unité e s t  strictement structurale.  Elle regroupe tous les terrazns, 

quelque s o i t  l e  degr6 de leur métamorphisme, qui chevauchent l'autochtone ionien e t  sont che- 

n u c M s  par les  calcaires de Gavrovo-Tripolitza ou directement par l e  Pinde (Lekkas, 1978). 

Avent la découverte de son allochtonie e l l e  fu t  tout d'abord décri te comme un ensemble ho- 

mogène comprenant des calcaires marmoréens, des marbres, des phyllades, des quartzophyllades, 

des orétacor~gLoPnérat8 et  des m6tavolcanites (-laye e t  Vir le t ,  1833 ; PhilUpson, te92 ; Cayeux. 

1902 ; Negris, 1914 ; Renz, 1940 ; W u r m ,  1950 ; Papastamatiou e t  Reichel, 1956 ; Paraskevopou- 

los, 1964). 

Ktenas (1924 - 1926) fu t  l e  premier d subdiviser l a  masse des "miyllades &." du Pélopon- 

nèse en deux ensembles : un ensemble inferieur dit "Système c r i s t a l l i n  principal" e t  un ensem- 

ble supérieur dit "Couches de Tyros" (d8finies au Nord de Leonidion sur l a  cbte orientale du 

Péloponnèse). I l  découvrit ensuite des fusuliniàés dans un calcaire marneux associé d des tu f s  

e t  grès au Nord de Molhi (Ktenas , 1926) . Cette dernière decouverte l u i  permit de dater les 

"Couches de Tyros" du Paléozoique supérieur au Trias. Les découvertes ultérieures confirmèrent 

l 'existence de Paldozoique supérieur dans l e s  phyllades (Marinos e t  h i c h e l ,  1958 ; Paraskevo- 

poulos, 1964 ; Thiebault in  Aubouin e t  co l l . ,  1970 ; Lys e t  Thiébault, 1971 ; F'ytrolakis, 1971a 

Depuis l a  mise en évidence de son allochtonie, l ' a t t r ibu t ion  zonéographique du matériel 

constituant ce t t e  nappe des "Phyllades &." e s t  t r è s  discutée. 

Certains auteurs l e  considèrent (dans son ensemble ou pro parte) comme l e  soubassement s t ra-  

tigraphique de l a  couverture carbonatée de GavrowrTripolitza (Theodoropoulos, 1974 ; Kuss e t  

Torbecke, 1974 ; Thorbecke, 1974 ; Richter, 1975 ; Thiébault, 1975 ; Bizon e t  co l l . ,  1976 ; 

Bonneau et  Karakitsos, 1979 ; PCarakitsos, 1979 ; Thiébaut e t  Kozur, 1979). 
\ 

D'autres enfin interprètent  l e s  "Phyllades" comme une sér ie  compréhensive du Permien au 

Miocthe (?) déposée dans un "océan" des phyllades ou sur l 'une de ces marges (Wunderlick, 1971 

1973 ; ~ o p p  e t  Ott, 1977 ; Jacobshagen e t  col l . ,  1978 ; Jacobshwen, 1979 ; Altherr e t  Seidel, 

1979). 

En 1978, Lekkas e t  Papanikolaou proposent de subdiviser l a  nappe des "Phyllades &." en 

deux ensembles : l 'un  appartenant au soubassement Ùe l a  sé r i e  carbonatëe de Gavrovo-Tripolitza, 

l ' au t re  é tant  fom€ de métaflysch ionien. 

La découverte capitale de nannoflores de l'Oligocène par Lekitas (1980) e t  Lekkas e t  

Zoakin (1980) dans des micaschistes près de Sellasia a permis d ce t  auteur de confirmer ce t te  

intuit ion e t  de présenter un modele parfaitement cohérent. 
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Les "Phyllades &." sont  dtapr&s c e t  auteur  ( 1980) fondamentalement hétérogènes du point  

de vue l i thostrat igraphique e t  zonéographique. El les  sont  f o r d e s  de bas en haut : 

1. d'un ensemble i n fé r i eu r ,  l e  "Système C r i s t a l l i n  Principal"  (Ktenas, 1926), métanurphique 

&té  u. paléontologiquement de l'Oligocène e t  correspondant un métaflysch ionien. 

2. d'un ensemble supérieur l e s  "Couches de Tyros" (Ktenas, 1926) datées paléontologiquement 

du Paléozoique - Trias  moyen, e t  i n t e q r é t é e s  comme l a  base de l a  s é r i e  de Gavrovo-Tripolitza. 

L'ensemble des observations s trat igraphiques,  s t ruc tu ra l e s  e t  dtamorphiques que j ' a i  pu 

e f fec tuer  confortent ce modele e t  me permettent de proposer un plan d'organisation des "Phyl- 

lades e." de conception analogue. 

Dans l e  chapitre 1 ci-après, je vais  m'efforcer de montrer que : 

A. l e s  "Phyllades g." sont  totalement allochtones sur  l e  parautochtone ionien mésecénozoi 

que des massifs du Parnon e t  du Taygète. 

B. qu ' a  l ' éche l le  du Péloponnèse, dans l e s  massifs du Parnon e t  du Taygète il e s t  poss ib le  de 

subdiviser l e s  "Phyllades e." en t r o i s  nappes : 

- une nappe infér ieure  ou "Système C r i s t a l l i n  Pr inc ipa l" ,  

- une nappe intermédiaire ou de Pharos-Lakkomata, 

- une nappe supérieure de Tyros 

(d 'où l a  désignation l e s  nappes des Phyllades 

C. que ces t r o i s  nappes sont  const i tuees s o i t  de matériaux appartenant au soubassement t r ias ico-  

paléozoïque de Gavrovo-Tripolitza, s o i t  de métaflysch ionien. 

Pour compléter enf in  c e t  examen des nappes des Phyllades j ' e t ud i e ra i  l e s  roches volcani- 

ques qu ' e l l e s  renferment (chapi t re  II) e t  l e s  transformations métaniorphiques q u ' e l l e s  ont  su- 

b i e s  (chapitre  III) . 
Pour l a  descript ion des Phyllades &., j ' u t i l i s e r a i  l o r s q u ' i l  e s t  possible  de l e s  d é f i n i r  

des uni tés  l i thostrat igraphiques formelles : Formation e t  Complexe. Mais dans beaucoup de cas 

cec i  n ' é t an t  pas absolument nécessaire ,  l eu r  l i t hos t r a t i g r aph ie  n ' é t an t  pas suffisamment connue, 

l e s  Phyllades çI. seront  dec r i t e s  grâce d des uni tés  l i thos t ra t igraphiques  informelles que je  

dédunexai  par l e s  couches de . . . , ou l e s  phyllades de . . . (sans majuscule). 



P R E M I E R  C H A P I T R E  

S T R A T I G R A P H I E  , S T R U C T U R E S  

E T  I N T E R P R E T A T I O N  Z O N E O G R A P H I Q U E  

1 ,  L E S  PHYLLADES DU M A S S I F  DU TAYGÈTE : UN MODÈLE D' INTERPR~TATION 

Je débuterai l 'é tude des Phyllades &. dans l e  massif du Taygète auquel j 'adjoindrai l a  

région de Voutiani ( f ig .  124). Cet ensemble géographique e s t  en e f f e t  comme nous l e  verrons, 

riche en phyllades dont certaines sont datées paléontologiquement ou possèdent une couverture 

carbonatée, datée e l l e  aussi paléontologiquement. La richesse en datations paléontologiques e s t  

évidemment fonction du degré de recr is ta l l i sa t ion.  11 e s t  donc logique d'étudier en premier l e s  

phyllades l e s  moins rec r i s t a l l i sées  (Formation de Lakkomata, couches permiennes d'Ano-Sellitsa, 

de Karwli  e t  d'Hagios- Analipsis) pour terminer ensuite par ce l les  ayant subi l e s  transfonna- 

tions métamorphiques l e s  plus poussées (phyllades de Sellasia,  d'Artemissia, de Jeori tsion e t  

de Goranos-Arna) ; c ' e s t  ce plan que je suivrai .  

A ,  LA FORMAT1 ON DE LAKKOMATA, 

Les phyllades du revers or ienta l  du Taygete moyen présentent une par t icular i té  sans équi- 

valent dans tout  l e  res te  de ce massif. El les  montrent en e f f e t  une l ia ison stratigraphique 

normale avec une s é r i e  de calcaires e t  dolomies datées du Trias. Ces carbonates forment une 

bande d'affleurement relativement continue depuis Tripi  au Nord jusqu'a l'Hagios I l i a s  au Sud 

ifig. 126). On l e s  retrouve en outre sur  l e  flanc or ienta l  de 1'Arkudias à l 'Ouest de Sotira 

e t  dans l e  massif du Derneki au Sud de Kryoneri ( f ig .  126). Cette association stratigraphique 

de phyllades e t  carbonates va m e  permettre de déf in i r  une formation en un l i eu  d'accès re la t i -  

vement facile.  

1. PROFIL 1 : D E F I N I T I O N  DE LA FORMATION DE LAKKOMATA. 

A p a r t i r  dqAnavriti une route se d i r ige  vers l e  Sud en direction de Socha. A l'Ouest du 

coin sud-ouest du horst  ionien de 1'Hagios Athanasios e l l e  bifurque vers l e  p e t i t  hameau tem- 

poraire de Lakkoppata, occupé seulement durant l ' é t é  ( f ig .  126). Ce p e t i t  vi l lage s ' e s t  i n s t a l l é  

sur une vire cult ivable au pied d'un grand panneau de dolomies g l i s sé  sur  l e s  phyllades e t  en- 

veloppé par u? énorme cône d'éboulis. Au Sud de l a  zone d'arrachement correspondant à ce glis-  

sement de t e r ra in ,  une vallée en ta i l l e  t r è s  vivement phyllades e t  dolomies sus-jacentes (réf .  

1, fig. 126 e t  127). J ' a i  pu y observer de bas en haut e t  de l ' E s t  vers l 'Ouest, l a  succession 

suivante ( f ig .  128) monoclinale vers l'Ouest : 

a. UN MEMBRE! PBYLLADE. 

11 s ' a g i t  d'une épaisseur importante de roches métasédimentaires détri t iques.  Elle e s t  

formée essentiellement de sér ic i toschis tes ,  de chloritoschistes à grains t r è s  f ins ,  pouvant 

s 'enrichir  en quartz, de quartzi tes plus ou m i n s  micacés e t  d'arkoses. Toutes ces roches pré- 

sentent une schis tos i té  de flux parallale au plan de contact avec l e  terme suivant. 
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b . UN MEMBRE GRESO-CONGLOMEXATIQUE. 

bl .  3 m environ de métaconglomérat t r è s  hétérogranulaire, de couleur variable de type 

versicolore. 11 contient des b i l l e s  de quartz légèrement teint6 de rouge ou de rose, des ga- 

l e t s  de quartzi te e t  des galets  peu nombreux de sér ic i toschis te  quartzeux. C'est un métacon- 

glomérat a matrice gréso-pélitique. Cette matrice e s t  r ec r i s t a l l i sée  ( mica blanc e t  chlori te) .  

L'hétérogénéité de l a  roche empOche toute orientation commune de ces phyllosi l icates.  

b2. 3 m environ de méta-grès verdâtres l à  encore hétérogranulaires, e t  grossièrement 

clivés. Les grains de quartz sont légèrement r ec r i s t a l l i sés .  Leur matrice péli t ique e s t  recr is -  

t a l l i s é e  en micas blancs, cnlorites e t  rares épidotes. On notera quelques p e t i t s  grains cie 

tourmaline détri t ique,  e t  des minéraux opaques. 

C. UN MEMBRE DETRITICO-CARBONATE. 

c 3 m de dolomies xénotopiques c r i s t a l l ines  .3 plages irrégulières de dolomies hypidi- 
1'  

otopiques microcristallines,en bancs pluridécimétriques. Les deux premiers mètres de ces carbo- 

nates ont  une patine verdâtre, tandis que l e  dernier aè t re  a une te in te  jaunatre t r è s  caracté- 

r i s t ique .  

c 1 m de calcschistes quartzeux verdâtres. 
2' 

c 2 m de dolomies xénotopiques, c r i s t a l l ines ,  homogranulaires, gréseuses e t  jaunatres. 
3' 

Le quartz représente environ 10% du volume de l a  roche. 

c4. 5 m de dolomies laminées grises e t  jaunes. 

c5. 20 cm de phyllades grlseuses verdâtres 3 aicas blancs e t  p e t i t s  morceaux de tour- 

maline détri t ique.  

c 30 cm de dolomies c r i s t a l l i n e s  jaunâtres. 
6 '  

c 10 cm de phyllades comparables à C- .  
7' 3 

cg. 
1 m de dolomies c r i s t a l l ines  grisâtres.  

c 20 cm de phyllades vertes comparables à C,. e t  C7 .. 
9' 

d. UN bIEMBRE CARBONATE. 

dl .  4 ,s  m de dolomies xénotopiques (cf. C4;, rubanées, jaunes a l a  base e t  plutdt  grisâ- 

t r e s  a blanchdtres vers l e  sommet. 

, d2. 1 m de dolomies bréchiques. Des fragments de dolomies microcristallines a rares 

fantômes d'ostracodes sont l i é s  par un ciment de dolomie hypidiotopiqw grenue. 

Fig. 126. - Formation de Lakkomata : localisation des profils éti~di@s. 

1. Eboulis et Néogène discordant. - 2. Membre carhonaté de 1.3 Formation de Lakkomata. - 3 .  Membre phyl- 
lade de la Formation de Lakkomata. - 4. SystQme Cristallin Principal = Nappe inférieure des phyllades. - 
5 .  Flysch oliqocène ionien. - 6. Marbres ioniens indifférenciés. - 7. Failles. - 8. Chevauchements ma- 
ieiirs . - <). Chevauchements épiqlyptiques récents. - 10. Contact stratiqraphique. - 1 1 .  Pendaqe des 
plans de stratification (SOI. 



M A R B R E S  I O N I E  N S  

M E M B R E  \ I 

P H Y L L A D E  M E M B R E  O E T R I T I C O -  M E M B R E  
C C A R B O N A T E  C A R B O N A T E  

C 

k' ig .  127.-  Format ion  de Lakkomata : panorama de Lakkomata. 

F i g .  128.-  Format ion  de Lakkonata : p r o f i l  d e  Lakkomat-a. 

1 .  P h y l l a d e s .  - 2.  Conglomérats  v e r s i c o l o r e s .  - 3 .  Gres .  - 4 .  Do lomies  a p â t i n e  j a u n a t r e .  - 5 .  D o l o m i e s  
g r é s e u s e s .  - 6. P h y l l a à e s  g r é s e u s e s  v e r d â t r e s .  - 7 .  Do lomies  b r e c h i q u e s .  - 8. D o l o m i e s .  

d3. plus ieurs  dizaines de matres de dolomies xénotopiques, h4térogranulairea blanches 

ou noires  e t  souvent rubanges. 

Les contacts  entre  ces d i f fgrents  termes paraissent  parfaitement normaux e t  ne sont  jamais 

soulign6s par des mylonites. Quelques p e t i t e s  dysharmonies locales  peuvent ex i s t e r ,  dues l a  

f o r t e  hétérogén4it8 l i thologique de c e t t e  formation. 

Cette succession l i thologique d é f i n i t  l a  Formation de L a k k w t a .  Celle-ci e t a n t  acquise, 



un ce r t a in  nombre d 'au t res  p r o f i l s  vont m e  permettre d'en p réc i se r  l e s  carac té r i s t iques  s t ra -  

t igraphiques, s t ruc tu ra l e s  e t  métamorphiques. 

2 .  P R O F I L  2 - NOiID DU REFUGE ALPIN DU TAYGETE : HOMOGENEITE STRUCTUFWX DE 
LA FORPlATION DE LAKKOHATA. 

On peut  observer l a  Formation de Lakkomata à nouveau e t  dans de bonnes conditions, au SW 

de Kryoneri ( r é f .  2, f ig .  126). 

Au Nord du refuge a lp in ,  une associat ion de f a i l l e s  méridiennes e t  t ransverses abaisse 

brusquement l e s  dolomies de l a  Formation de Lakkomata, dont l a  base a f f l eu re  a i n s i  quelques d i -  

zaines de mètres à 1 'Ouest du chemin r e l i a n t  Kryoneri au refuge a lp in  i f ig .  129) . J ' a i  pu re- 

lever  de haut  en bas e t  de l ' E s t  vers l ' O u e s t  l a  succession suivante ( f i g .  129 e t  130) : 

a. UN MEMBRE PHYLLADE. 

Ces phyllades présentent souvent deux sch i s to s i t é s  ne t tes .  La p lu s  v i s ib l e  au niveau de 

l 'aff leurement  a pend vers l 'Ouest  ( N  270 - 15 à 20' environ) .  C ' e s t  une s ch i s to s i t é  ee frac-  

ture 3 plus ou moins penétrat ive.  Dans l e s  ardoises e l l e  e s t  l a  seu le  s ch i s to s i t é  v i s ib le .  
2 

Dans l e s  quartzophyllades ces microfa i l les  S2 ( f i g .  130 - d é t a i l  A)  decalent une sch i s to s i t é  S 1 
plongeant p lus  fortement vers i 'Ouest  (N 270 - 50° environ) .  

L'examen d'un échanti l lon de quartzophyllades prélevé dans un p e t i t  ravin a l ' E s t  du che- 

min ( f i g .  131) montre clairement que S e s t  une s ch i s to s i t é  nettement sécante dans l e  cas étu- 
1 

dié pa r  rapport à l a  s t r a t i f i c a t i o n  So matérial isée par  de f i n s  bancs de quar tz i tes .  On notera 

qu'a l ' é c h e l l e  centimétrique il s e  produit  un début de t ransposi t ion amenant So pa ra l l è l e  a S 
1 

(B, f i g .  131) . Le relevé de l a  coupe montre que l a  s ch i s to s i t é  SI e s t  toujours présente dans 

l e s  phyllades, t andis  que l a  s c h i s t o s i t é  S2 e s t  plus ou moins bien développée. 

b. UN MEMBRE GRESO-CONGLOMERATIQUE. 

b l .  2 à 4 m de conglomérats hétérogranulaires ,  admettant des passées microconglamérati- 

ques p lus  f ines .  Ces conglomérats sont  t o u t  à f a i t  comparables à ceux observés 2 rè s  de Lakkoma- 

t a ,  contenant des b i l l e s  de quartz  rosé,  des ga l e t s  de qua r t z i t e s  e t  de grès à ciment quartzeux. 

La surface de base de ces conglomérats a un pendage,occidental (N 280. 30') nettement plus f a i -  

b le  que l e  pendage de l a  s ch i s to s i t é  S de ces mëmes phyllades. 
1 

b2. 5 m environ de méta-aréno-rudites verdatres admettant des passées mic rocong lo~ra -  

t iques à pa t ine  jaunatre. Les minéraux néofornés sont essent iel lement  l e s  micas blancs e t  l a  

ch lor i te .  Dans ces roches on peut observer une sch i s to s i t é  de f rac ture  S plongeant fortement 
1 

vers l 'Ouest  e t  recoupéepar une s c h i s t o s i t é  S pa ra l l e l e  à l a  s t r a t i f i c a t i o n  de l'ensemble ca l -  
2 

caro-détr i t ique sus-jacent.  

C. UN MEMBRE DETRITICO-CARBONATE. 

c 1 m de dolospari tes  gr ises .  
1' 

c2.  1 m de grès  v e r d e s  h pat ine  rouge ou rou i l l e .  Outre l e  quartz  il r e n f e m  des a l b i  

t e s ,  ch lo r i t e s ,  micas blancs, minéraux opaques e t  des grains de tourmaline dé t r i t i que  . La ma- 

t r i c e  e s t  finement r e c r i s t a l l i s é e  avec une or ien ta t ion  relativement n e t t e  des phy l l i t e s  néofor- 

nées selon des plans para l lè les  à l a  s t r a t i f i c a t i o n .  
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F O R M A T I O N  D E  L A K K O M A T A  

P A N O R A M A  D E  L A  F A Ç A D E  E S T  D ' H A G .  I L I A S  

Fiq.  129 . -  S é r i e  ionienne dii Taygetr e t  Formation de Lakkomata : panorama de l a  façade est de 1'Hagios-I l ias ,  po in t  culminant du massif  du 
Taygete (pour l e s  s é r i e s  ioniennes c e  panorama correspond aux f igures  17 3 19). 



- 1  F E I 4  
H E Y I N  K R l O N E R l - R E F U G E  

A L P I N  DU T A V 6 t T E .  B 6  

Ii iq.  1 3 0 . -  Formation de Lakkomata : p r o f i l  2 .  ( 1  à 5 .  vo ir  f i q .  128).  

Fiq. 1 3 1 . -  C a t a c t é r i s t i q i ~ s  ministructurales  d'un échantil lcm de quartzo-phyllade 

c3. 2  m de dolomies à patine jaungtre. On y observe d 'assez nombreuses a i b i t e s  néofor- 

mées e t  poec i l i t iques  v i s ih l e s  à L'oei l  nu, de p e t i t e s  muscovites e t  quelques grains de quartz. 

c 1 m environ de grès  comparables a C,. 
4 '  - 

d. UN MEMBRE CARBûNATE. 

Plusieurs  dizaines de mètres de dolomies gr i ses  ou blanches en bancs pluridécimétriques. 

E l les  peuvent ê t r e  rubanées ou laminées. 

Ce a r o f i l  montre clairement que l e  membre phyllade, l e  membre greso-congloa&ratique e t  l e  

membre détr i t ico-carbonaté ont  subi une s t ruc tura t ion  en deux phases. Une première phase de de- 

formation a donné naissance à l a  s ch i s to s i t é  S de f l ux  dans Les phyllades, de fracture dans 
1 

l e  membre gréso-conglo&ratique e t  l e  membre détritico-carbonaté. 

Une deuxième phase de déformation a donné naissance à une s c h i s t o s i t é  S  de f lux âans l e s  
2 .  

phyllades a rdois iè res ,  de f rac ture  dans l e s  quartzo-phyllades. L'étude des grès  des nembres 

gréso-conglomt5ratique e t  détritico-carbonate suggère que ce t t e  s ch i s to s i t é  S2 e s t  pa ra l l è l e  à 

l a  s t r a t i f i c a t i o n  dans ces membres. 

La coupe de l a  f igure 130 montre des ondulations mineures postér ieures à l a  genèse de cet- 

te s ch i s to s i t é  S 2' 

Ce p r o f i l  2  montre donc à nouveau une concordance des d i f f é r en t s  melnbres de l a  Formation 

de Lakkomata e t  l ' ex is tence  d'une s é r l e  intermédiaire a caractère mixte en t r e  un membre te r -  

rigène e t  un membre carbonaté. 

11 me p a r a i t  donc logique d ' i n t e rp ré t e r  ce t t e  s é r i e  comme une s é r i e  stratigraphiquement 



continu.. cet- Cœltinuitd étant afhirise, llexist.nca de ministruot9mrcM ib.ntiques dLBo lu m- 

ches 6 m & n  lithoLogio impliqam l'haaogbabité structutale d. cotte fozmatitm. 

3 .  PROFIL 3 - L A  CODPE DU REFUGE DU TAYGETE : PEIECISIOEJ SUR 1'BISTOIRe 

STIWCrURAEE DE LA FORMATIBN DU LAKKOMATA. 

m a t e m n t  au Sud de l a  coupe pdddento (réf.  3, fig. 126) j'ai pl faire l e s  observa- 

tiœm suitraptos en dtuâiant les  pentes orientales e t  sep+bnttfanahs do l a  collino & daides  

rit& M a t . r r n t  l'Ouest du refuge alpin (profil  3 ,  fig. 129 e t  132). 

11 s'agit do phyllades, cb quartzophyllades e t  d'atdoises ptbsantcmt &eux schistwités.  Lai 

rrcaad. Sa es t  ployée en p l i s  droits sana schistosité ccng6nOre. Elle tzaiupasc plus ou ni- 

une schirtooit& S1 aatérieure fortement ablique sur e l le  (50 & 60.) . 

Il est formd dc bancs da conglon%rats (bl e t  bj) a bi l les  da qua- rwe,isoUs par cies 

placages d'bboulis e t  sé-s par m e  pass6e de quartzophyllades (b2). 

F O R M A T I O N  DE L A K K O M A T A  

Fig. 132.- ?orantla, & Lakkaut. : p r o f i l  3. 

1 .  Q u a r t z o p h y l l d s a  et p h y l l a â e s .  - 2.  C<laeîomSrats versicolorw. - 3. D B l d r .  - 4.  Bboirlis. 
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Fig. 134 A et 8.- Caractéristiques ministriicturales de deux Pchantillons de phyklade gréseuse = relation 
entre S , S et S 

O 1 2' 

F i q .  135.- Echantillon de phyllade gréseuse affecté par la schistosité S.,. 

moins une schis tos i té  antérieure S1 ( f ig .  134, A e t  B) fortement oblique sur e l l e  (50 d 6 0 ° ) .  

Au niveau des pass8es centimétriques de phyllades gréseuses affectées par l a  schistosi té 

S2 i // S O )  on peut observer en outre des miniplis déjetés vers l e  NW e t  dont l ' axe  b a une di- 

rection N 250 en moyenne. La figure 135 m n t r e  q u ' i l s  sont congénères d'une schis tos i té  de frac- 

ture S t r è s  redressee . 
3 

J ' a i  pu enfin observer localement une schis tos i té  de fracture S sub-verticale e t  de di- 
4 

rection sub-méridienne. 



d. UN MEMBRE CARBONATE. 

Plusieurs dizaines de mètres de dolomies xénotopiques blanches, grises ou noires e t  de tex- 

ture variable. Les bancs ont une épaisseur pluridécimétrique en général. 

Ce prof i l  n'apporte aucun élément nouveau au point de vue lithostratigraphiqrae. I l  confir- 

me par  contre l a  présence au niveau du membre détritico-carbonaté d'un clivage S de flux net- 
1 

tement sécant vis a vis de So, plus ou moins transposé par un clivage S I l  indique en outre . 2'  
l 'existence d'une phase de déformation supplémentaire caractérisée par des p l i s  déjetés vers 

l e  NW e t  dont les  axes ont une direction N 250. 

4.  PROFIL 4 - A L 'OUEST DE L ' AXKUDIAS : PRECISION SUR LE DEGRE DE AYETAM~R- 

PHISME AFFECTANT LA FORMATION DE LAKXOMATA. 
, 

Au Nord des p ro f i l s  précédents (ref .  2 e t  3 ,  fig. 126) un vaste t ab l i e r  d'éboulis masque 

complètement l e  contact entre l e s  dolomies e t  l e s  phyllades de l a  Formation de Lakkomata. Le 

col  séparant 1'Arkudias de l a  chaine du Taygète proprement d i t e  permet a nouveau des observa- 

t ions (prof i l  4 ,  fig. 129). Le p r o f i l  de l a  figure 136 synthétise des observations f a i t e s  sur  

un f m n t  d'une centaine de mètres de longueur entre l e s  &eux reperes 4 de l a  figure 126. J ' a i  

pu relever l à ,  à 1500 m d 'a l t i tude  environ, l a  succession suivante de bas en haut e t  de l ' E s t  

vers 1 'Ouest ( fig. 1361 . 

a. LE MEMBRE PEIYLLA.DE. 

Des ardoises v iole t tes  dont l a  schistosi té ardoisière e s t  l'homologue de S En e f f e t  com- 2 '  
me l e  montre l e  dé ta i l  A de l a  f igure 135, ce t te  schis tos i to  ardoisière recoupe une ancienne 

schis tos i té  S soulignée dans l a  masse de l a  roche par de f ines rayures jaunes. Nous constatons 
1 

que c e t t e  schistosi té S f a i t  un angle t r è s  net avec la s t r a t i f i ca t ion  des termes sus-jacento. 1 

Ces ardcuus passent vers l e  bas d des quartzophyllades. Le dé ta i l  B ( f ig .  136) montre l e  

caractère secondaire de l a  schis tos i té  S qui recoupe une schis tos i té  S ayant transposé t r è s  2 1 
localement, d cet te  échelle,  l a  s t r a t i f i ca t ion  So. La disposition des phyllosi l icates e t  l a  fa- 

brique des quartz indiquent clairement l 'origine tectonique de ce t te  schis tos i té  S 
1' 

Nous avons déjà observé un t e l  phénomène à l a  même dchelle lors  de l 'étude du p ro f i l  2 

(fig. 131 , repere 8) .  

Légèrement en aval, on retrouve sur l a  r ive droite d'un p e t i t  torrent ces phyllades avec 

leurs  deux schistosi tés S e t  S recoupées par une schis tos i te  de fracture S' t r è s  peu péné- 
1 2 3 

t r a t i ~  e t  vraisemblablement l i é e  a une zone fa i l lPe  plus orientale. 

bl .  me masse épaisse ( 10 m au maximum) de conglom5rats, microconglou&rats e t  gr&, en 

accordance sur l a  schistosi té S des phyllades sous-jacentes. L à  encore comme dans l e s  exem- 
2 

ples précédents S2 apparait para l lè le  h l a  s t r a t i f i ca t ion .  Les éléments de ces ruâites sont des 

gale ts  de quartz rosé, de quar tz i tes ,  de quartzi tes micacés, réunis s o i t  par une matrice gréso- 

pél i t ique ,  so i t  par un ciment quartzeux ou ferrugineux rouge. La matrice e s t  r ec r i s t a i l i sée  



Fig.  146.- Fsnnstion de Lakkomata : p r o f i l  4 .  

1 et 2. voir  f i q .  128. - 3 .  Dolomies r iches  en a lb i tes  p o e c i l i t i q u e s .  - 4 6 .  vo ir  f i q .  128. 

avec néogenèse de petits cristaux de chloritoide (a cheval sur gale ts  e t  matrice), chlori te,  

micas blancs, apat i te ,  nombreux minéraux opaques, e t  pe t i t e s  tourmalines néomorphes poussant 

sur des grains de tourmaline détritique. 

b2. 2 a 3 m de grès verdatres pouvant s 'enr ichi r  & leur sommet en calc i te .  Dans ces 

qrès l a  matrice peu abondante e s t  r ec r i s t a l l i sée  en chlorites,micas blancs e t  rares épidotes. 

c . LE MEMBRE DETRITICO-CARBONATE . 
c l .  3 m de ~ i ~ ~ o d ~ l o s p a r i t e s  hypidiotopiques jaunâtres à i n t e r l i t s  centimétriques de 

phyllades verdâtres. 

c2. 50 cm de grès hétérogranulaires verddtres a matrice péli t ique.  Cette matrice e s t  

recr is ta l l i sée '  en micas blancs, chlorites, rares épidotes (pistachite)  , albites e t  pet i tes  tour- 

malines néomorphes sur tourmalines détri t iques.  

d. LE MEMBRE CARBONATE. 

dl.  2 m de dolospari tes  hétérogranulaires xénotopiques gr isâ t res  



d2. 3 4 m de dolosparites jaunâtres t r è s  hétérogranulaires a fantdmes de gastéropodes 

e t  d'ostracodes. 

d3. 2 a 3 m de microdolosparites à nombreux gros cristaux d ' a lb i t e  poecil i t ique.  

d4. 50 cm de dolosparites jaunltres. 

d5. Plusieurs ddzaines de mètres de dolomies gr ises ,  blanches ou noires. La texture e s t  

laminée ou vermiculée. Certains bancs présentent des fantomes d ' in t rac las tes  e t  Sioclastes 

(gastéropodes e t  ostracodes) . 

Ce prof i l  confirne, comme l e  no 2 ,  l a  continuité stratigraphique de ce t t e  Formation de 

Lakkomata. Il i l lus t re  à nouveau l e  caractère polyphasé de son his to i re  tectonique. . 

11 montre clairement que l a  r ec r i s t a l l i sa t ion  métamorphique affecte non seulement l e  mem- 

bre phyllade mais aussi l e s  membres gréso-conglamératique e t  detritico-carbonaté. 

5 .  PROFIL 5 - A L 'OUEST DE BERGATAIKA : P R E C I S I O N  SUR 1 'AGE DU MEMBRE CAR- 

BONATE DE LA FORi4ATION DE LAXXOP4ATA. 

Bergataika es t  un p e t i t  vi l lage construit au pied du f lanc méridional abrupt du Pr. I l i a s  

( f ig .  1 2 6 ) .  Un chemin empruntant l a  vallée torrent ie l le  séparant l e  P r .  I l i a s  du Likota permet 

de gagner un col conduisant au vil lage de Varsinikos. Le p r o f i l  de l a  figure 137 résume des ob- 

servations fa i t e s  sur un front d'une centaine de mètres de long à l'Ouest de Bergataika e t  au 

SW du horst  ionien du Pr. I l i a s  irep. 5, fig. 126) . 
J'ai relevé de l ' E s t  vers l'Ouest e t  de haut en bas ( f ig .  137) : 

a. LE MEMBRE PWLLADE. 

Ce sont des ardoises e t  des quartzophyllades. 

b . LE! W3MBRE GRESO-CONGLOMERATIQUE . 
4 à 5 m de conglomérats e t  microconglomérats à b i l l e s  de quartz rosé, ciment ferrugineux 

opaque ou matrice grésopélitique. Le contact de ces conglomérats sur l e s  ardoises e s t  pertur5é 

au Sud par une f a i l l e  e t  souvent masqué au Nord par des éboulis. Quelques rares affleurements 

montrent une accordance de ces conglomérats sur l e s  plans de schistosi té des ardoises. 

c l .  50 cm de microsparites à plages de spar i tes  e t  rares  pe t i t s  quartz. Ia roche e s t  

blanchdtre mais présente une patine jaune. 

c2. 2 a 3 m de grès verts  quartzo-chioritsux à matrice péli t ique rec r i s t a l l i s4e  en pe- 

tits micas blancs. La patine de ce t t e  roche peut ê t r e  rouge ou rouil le.  

d. LE MEMBRE CARBONATE. 

dl .  2 a 3 rn de dolosparites hypidiotopiques beiges. 

d2. 3 rn de dolomies microcr~sta l l ines  gr ises  ou noires. 



Fig. 137.-  Formation de Lakkomata : prof i l  5. 

d3. 1 m de dolomies bréchiques. 

d4. 1 m de dolomies jaunatres a rares p e t i t s  quartz. 

dg. 100 à 150 m de dolomies grises ou noires, de texture variable (équante, laminée ou 

vemiculée) . 
Quelques échantillons prélevés 10 à 20 m au-dessus des dolomies bréchiques contenaient 

des fantôrnes de bioclastes : (détermination Zaninetti) : Aeolisaccus sp. Involutina sp. e t  des 

fragments probables ( 7 )  de C2!yp&na bedc i .  

Immédiatement au Nord du repère 5 ( f ig .  126) une masse de dolomies comparables aux précé- 

dentes a g l issé  sur une distance impossible à évaluer e t  masque l e  contact entre l e s  phyllades 

e t  l e s  termes sus-jacents. Dans ces dolomies un banc (repère d f ig .  137) a l i v r é  idet. 6' 
Zaninetti) : des fantames de p e t i t s  mégalodons , de gastéropodes, d'ostracodes , d ' ~ n ~ o t ~ t t k  

sp. e t  Invotutina gr. gaschei t r è s  probable. 

Les microfaunes c i tées  prouvent que les  dolomies de l a  Formation de Lakkomata ont un âge 

au moins triasique. Les involutinides apparaissent & 1'Anisien (Zaninetti,  1976). Inw~u7kk7 

gr. gaschei caractérise une période a l l an t  du Ladinien supérieur au Norien mais apparaft dès 
U 

luAnisien supérieur (Zaninetti,  1976). CLypeina besici  marque l e  Ladino-carnien. L'âge de ces 

dolomies e s t  donc borné inferieurement par 1'Anisien. Les membres détritico-carbonate' gréso- 

conglomératique e t  phyllade peuvent donc Stre plus anciens que 1'Anisien. 



6. PROFIL 6 - BORD NORD-ORIENTAL DE LCARKUDIAS : EXISTENCE DE MICROFAUNE 
DANS LE MEMBRE DETRITICO-CARBONATE. 

Le chemin r e l i a n t  l e  p e t i t  v i l l age  de So t i r a  à Socha i f ig .  126) longe l e  bord o r i en t a l  de 

llArkudias. Au niveau de ce dern ier  l a  Formation de Lakkomata a f f l eu re ,  s'appuyant à L'Ouest 

par f a i l l e  contre l e s  marbres ioniens de l lArkudias.  Les r e l a t i ons  en t r e  phyllades e t  dolomies 

sont rarement v i s ib l e s  par s u i t e  de l ' ex i s t ence  d'éboulis.  Un p e t i t  t o r r e n t  ayant déblayé ceux- 

c i  permet de bonnes observations au niveau du repère 6 ,  f i g .  126). 

J ' a i  relevé l a  succession suivante de bas en haut e t  de l ' E s t  vers l 'Ouest  ( f i g .  138) : 

a. LE MEMBRE PHYLLADE.. 

Phyllades e t  quartzophyllades. 

b. LE MEMBRE GRESû-CONGMMERATIQUE. 

b l .  4 m & conglomérats A gale ts  de quartz  rose, de qua r t z i t e s  e t  de sch is tes .  Ce con- 

glomérat e s t  t r è s  hétérogène e t  dessine des l e n t i l l e s  l i é e s  en t re  e l l e s  pa r  des grès e t  des 

phyllades gréseuses. 

b2. 50 cm de phyllades gréseuses, à micas blancs e t  tourmaline= néomorphes sur  grains de 

tourmaline d é t r i  t ique.  

c . LE MEMBRE DETRITICû-CARBONATE . 
c 4 m environ de microdolosparites jaunâtres à ra res  fantomes : ostracodes e t  gasté- 

1' 
ropodes. 

c2.  
1 m de ca lca i res  no i r s  i n t e r l i t s  minces de phyllades. Ces ca l ca i r e s  r e c r i s t a l l i -  

sés  en pseudosparite contiennent des fantômes de Glomospirrr sp. (dét .  Zan ine t t i ) .  

c3. 
1 m de dolomies microcr i s ta l l ines .  

c4. 2 m de quartzophyllades h nodules quartzeux à micas blancs,  ch lo r i t e s ,  tourmalines 

néomorphes sur  grains de tounmline dé t r i t i que  . 

d. LE MEMBRE CARBONATE. 

d l .  2 m de dolomies g r i s â t r e s ,  xénotopiques hétérogranulaires. 

d2. 1 m de dolomies hétérogranulaires  à a l b i t e s  t r è s  i r r égu l i è r e s  e t  poec i l i t iques .  

d3. Plusieurs dizaines de mètres de dolomies g r i s e s ,  blanches ou noires  e t  de texture 

variable.  

L e s  G b r n ~ ~ p - i r c z  sp. de l 'horizon c ne sont  pas déterminables spécifiquement, nais  e l l e s  2 
évoquent pour Mme L. Zaninet t i ,  qui  l e s  a déterminées, des fonnes du Scythien à 1'Anisien 

( G b n o s ~ r a  densa ??) .  Cet âge s 'accorde relativement bien avec l e s  bornes fournies par  l e  pro- 

f i l  précédent. I l  e s t  donc gossible  d'envisager un âge t r i a s ique  ( i n f é r i e u r  à moyen ? )  -pour l e s  

membres détritico-carbonat6s e t  gréso-conglomératiques de l a  formation de Lakkomata. 

Le terme phyllade a u r a i t ,  par conséquent, un age Trias  i n f é r i eu r  à plus ancien. 



Fig. 138.- Formation de Lakkomata : profil 6. 

7 .  POSITION STRUCTURALE DE LA FORMATION DE WCROP4ATA : COUPE DU FLANC EST 

DU TAYGETE ET PANORAMA DE MYSTRA. 

a. La coupe du flanc e s t  du Taygete depuis 1'Eagios I l i a s  jusqu'a Kryoneri va me per- 

mettre de préciser l a  position structurale de cette ForUiation de Lakkomata. 

J 'a i  pu observer de 1 'Ouest vers l 'Est l a  succession suivante ( f i g .  139) : 

Fig. 139.- Positlon structurale de la Formation de Lakkomata : coupe du flanc est de I'Hagios-Ilias 
(Taygète). ,'yk 

8.1 

7 

Série ionienne : 1. Flysch oligocène. - 2. Marbres polychromes éocènes. - 3. Marbres indifférenciés. - 
Formation de Lakkomta : 4. Membre carbonate. - 5. Membre gréso-conglomératique. - 6. Membre phyllade . 
SystPne cristallin principal : 6. Schistes et micaschistes. 

- .-, 
W E 

H A G .  I L I A S  

E P H Y L L A O E  

PRINCIPAL 

I i - i I ( = 2 5 3 = 4 = 5 = 6 t - l 7  I O N I E N S  

al. l e s  marbres ioniens d'age Jurassique à Crétacé f o m t  l a  pyramide de 1'Hagios 

I l i a s  ( c f .  f i g .  18B, 19 e t  20A) . 



a*. butant par f a i l l e  contre ces marbras ioniens, l a  Formation de Lakkomata dont l a  par- 

t i e  sommitale a ét6 pricisde lors  de l ' i t ude  du a m f i l  2 (Lig. 130). Le membre phyllaâe d i  cet- 

te Formation e s t  tr&s 4pQis (1500 m minimum, bpaisseur apparente), mais prbsente toujours l e s  

dmas caractlr ir t iques : faible r ec r i s t a l l i sa t ion ,  transposition toujours p a r t i e l l e  da l a  schis- 

tositi SI. 

a3. Lagarement an amnt  du hameau de Kryoneri on peut observer l e  long du chemin un 

contact anormal qui biwaute  basalement l e s  phy1lad.s sus-jacentes de l a  Formation de LaWtomata. 

En &ssow de ce contact c i sa i l l an t  e t  jwqu'aux coll ines de marbres ioniens se dressant a 
1 'Owst & Paleopanrigi a (cf .  fig.2OB ,20C e t  2 1 af f leurent  des rchis ter ,  aicaschistar ou quart- 

z i t e s  paraissant avoir subi une rec r i s t a l l i i a t ion  sous des contraintes plus importantes que 

ce l l a s  subies par l e s  phy1lad.r de l a  Formation de Lakkomata : l a  r ch i s tos i t i  ragionale e s t  

pratiquement toujours une rchis tor i td  & flux roulignie par des l i ts  micac6s bien diveloppës. 

Ce p r o f i l  suqgdre donc qw l a  Foonnation & Lakkomta repose en contact anonnal s u  un ensemble 

schisteux plus m(tamorphiqw que je nofmnerai "Syrt&w Cris ta l l in  Principal" par analogie avec 

l e s  tmwnclatures & Ktenas ( 1926) e t  k k k a i  ( 198û) . 
b. Pour terminer ce t t e  dtude, je fera i  appel & l 'un der plur b e a u  panoramas du P41o- 

ponn&se : l e  revers o r i en ta l  du Taygbte moyan,dr 1'Raqios A t h ~ a r i 0 6  au Sud a l a  coll ine de 

Mystra au Nord (fiq. 140). La tectonique en f a i l l e r  normales a dicoupd l e  "balcon" du Taygate 

(Dufaure, 1975) en nombreux horsts e t  grabens. Deux coupes AB e t  CD (Zig. 126) t racies tra-  

vers ce puzzle vont ins permettre de pr,iciser l e r  relat ionr r tructuraler  entre l a  &rie  ionienne 

dluno par t ,  l e  Syrténu Cris ta l l in  Principal chevauchi par l a  Formation de Lakkolpata d'autre 

9.rt 

J'ai pu relever l a  succession ruivmte  du SW vera l e  NE ( f ig .  141) : 

- Coupe AB 
bi, l a  Foimation de Wtkosutr, montrant & llOuert de l a  route Anavriti-Socha l e  passage 

strrtigraphlqtw entre l e s  phyllades e t  l e s  dolomiar d'&gr tr iasique.  Ce pusaqe e s t  mal v is ib le  

car m8sqd p u  &s dboulia e t  p b r t ~ r b d  par der qliisementr de ter ra in ,  

b2, drs mubras ioniens f a i l l d s  dont j ' a l  ddcr i t  1. structura en p l i s  Mverrir  vers 

l 'Es t  durr le chapitre prdcddent. 

b3. l e  Moqine da Ir plaine âe Sparta. 

b5, reposant tectoniquement r u t  des matbras ioniens polychroms d8(ige b c h e ,  b iseaut i r  

soaitrki#nt, drs s h i s t e s  e t  micrschirtas qua j ' r t t r ibua  ru Syrtbm Cris ta l l in  Pdneipa&. 

b6, marbres ioniens doc4nes dmrinant appuamant  une ~ Q t e  m t i c l i n a l e  simple faill4. 

sur  son f l m a  oriental. 

b,, i nouwru l a  Ndogdnr de l a  plrlna de Sparte. 



P R .  I L I A S  A N C .  M I S T R A  

MARBRES IONIENS T MARBRES'IONIENS T M A R B R E S  IONIENS 
P A R O R I  W N I A  

Fig. 140.- Position structurale de l a  Formation de Lakkomata : panorama de Mistra - M.PA. Membre phyl- 
la& & l a  Formation de Lakkomata. 
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Fig. 141.- Position structurale de l a  Formation de Lakkomata : coupes dans l e  "balcon du Taygète" de 
part e t  d'autre dlAnavriti.  

Fig. 142.- Caractéristiques ministructurales des phyllades de l a  Formation de Lakkomata au N . E .  de 
Varsinikw . 

J e  s igna lera i  enf in  que l e s  phyllades de l a  Formation de Lakkomata présentent  régionale- 

ment l e s  mêmes carac té r i s t iques  microstructurales  que c e l l e s  d e c r i t e s  précédemment. En e f f e t ,  

j'ai pu observer dans l e  lit d'un to r r en t  600 m d ' a l t i t u d e  au NE de Varsinikos (repère E ,  

Zig. 126) un affleurement dégagé de phyllades e t  quartzophyllades. 

Dans les quartzophyllades on dis t ingue nettement deux s c h i s t o s i t é s  ( f i g .  142) . La premiQre 

S e s t  a f fec tée  pa r  des miniplis dissymétriques dont l ' axe  b a une d i rec t ion  moyenne N 250 e t  
1 

un plongement de IO0 vers l e  SE. La seconde S 2  e s t  nettement oblique su r  SI e t  pend vers l e  SW 

(N 250).  

En conclusion la Formation de LaMromata apparaî t  comme une uni t6  allochtone chevauchant 

des sch i s t e s  e t  micaschistes formant l e  Systëme C r i s t a l l i n  Pr inc ipa l  lui-même chevauchant s u r  

la s e r i e  ionienne. Puisqu ' i l  biseaute l e s  deux sch i s to s i t é s  qui l a  ca rac t é r i s en t  l e  charr i-  

age de l a  Formation de Lakkomata s u r  l e  SystQme C r i s t a l l i n  Pr inc ipa l  e s t  évidemment pos té r ieur  

à l ' a cqu i s i t i on  de ces microstructures. 



8. E X I S T E N C E  DE DYSHARMONIE LOCALE . 
u s  prof ils décrits jusqu ' à présent ont f a i t  apparaitre l a  grande homoqenéité l i thos  t r a t i -  

graphique de l a  Formation de Lakkomata (f ig.  143) e t  l'absence de dyshamnie  entre ces diffé- 

tents membres. On retrouverait d ' a i l l eu r s  l a  mëme succession au niveau du repère 8 ( f ig .  126) 

dans l a  vallée de Xirokmbi. 

Cette succession peut par contre ê t r e  perturbée par des décollements amenant l a  dispari- 

tion d'une par t ie  des memhres de t rans i t ion entre l e s  phyllades e t  l e s  dolomies. C'est ce que 

l 'on  peut relever dans l a  vallée découpant l e  massif du Derneki en deux monts isolés (repère 7 ,  

fig. 1 2 6 ) .  A ce niveau, l e  contact e s t  dysharmonique e t  l e s  dolomies reposent sur l e s  phyllades 

par l ' intermédiaire d'une mince semelle constituée par l e  membre détritico-carbonaté aminci e t  

plus ou moins broyé (cf. p ro f i l  FG, f ig .  87). 

9. RESUME. 

Arrivé à ce stade de l 'analyse, il m'est possible de proposer une description synthetique 

de l a  Formation de Lakkomata. Ayant men4 de front l 'analyse lithostratigraphique e t  sédimentai- 

r e ,  l 'analyse structurale e t  l 'analyse métamorphique, je prtsenterai  donc une synthèse fondée 

sur  ces t r o i s  méthodes. 

Celle-ci e s t  possible malgré l e  p e t i t  nombre de datations pal6ontologiques, car l e  nombre 

des p r o f i l s  décri ts  me permet d ' u t i l i s e r  plusieurs contrbles. 

Le premier e s t  celui de l a  ggnéralité de l'observation d'une même succession lithologique ( f ig .  

143) relevée en de nombreux points représentatifs  de l'ensemble du secteur étudié. J ' a i  vér i f ié  

concuremment l'absence systématique de traces d'oventuels contacts tectoniques au niveau des 

changements lithologiques abrupts Je n 'a i  observé un t e l  contact tectonique que dans l e  mas- 

s i f  & Derneki (repére 7 ,  f ig .  141). 

Le second consiste à u t i l i s e r  au mieux les  quelques datations obtenues. 

La continuité lithostratigraphique obser~ée , 1 'absence d' indice de lacune ou d ' a r rë t  de 

sédimentation suggèrent que nous ayons l à  une sér ie  continue. Mais l'absence de c r i t e re  de po- 

l a r i t é  i n t e r d i t  d'affirmer a pr io r i  que cet te  sér ie  e s t  l ' endroi t .  

Les microfaunes découvertes indiquent un bge tr iasique pour l e s  membres detritico-cabana- 

t B  e t  carbonate de ce t te  Formation de Lakkomata. Les suggestions de Mme L. Zaninetti permettent 

&me de considérer l e  membre détritico-carbonate comme plus ancien que l e  membre carbonaté 

(f ig.  145).  

Il  e s t  donc légitime de considérer l a  Formation de Lakkomata comme à l 'endroit .  Cette 

conclusion n 'est  absolument pas infirmée par l e s  observations ministructurales. En outre e l l e  

determine une succession de faciès dans l e  temps que materialise un phénomene bien connu à cet- 

te époque au niveau des grandes plates-formes des Hellénides. Ce phenomène correspond à l ' i n s -  

t a l l a t ion  progressive d'une sedimentation carbonatee (d'bge tr iasique à plus récent) succédant 

à une sédimentation à dominante terrigène id'age paléozoique a t r ias ique) .  Je  c i t e ra i  cornme 

exemple l a  plate-forme pelagonienne (Ciement, 1968, 1976 ; Kaufmann, 1976). 
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Fig. 143.  - Dif férents  p r o f i l s  l i t h o s t r a t i  graphiques de l a  Formation de Lakkomata. 

1 .  Phyllades.  - 2. Conglomérats v e r s i c o l o r e s .  - 3 .  Gres. - 4 .  Phyllades g r é s e u s e s .  - 5 .  Dolo- 
m i e s  gréseuses .  - 6 .  Phyllades à nodules quartzeux. - 7 .  Dolomies a pat ine  jaunâtre. - 8.  Dolomies r i -  
ches  e n  a l b i t e s  p o e c i l i t i q u e s .  - 9.  Dolomies bréchiques.  

Le caractère normal de c e t t e  s é r i e  é t an t  t r è s  probable, je  peux proposer l a  succession 

suivante stratigraphiquement continue de bas en haut ( f i g .  145) .  

1. Un membre phyllade d 'épaisseur  inconnue mais certainement de l ' o rd re  du mi l l i e r  de d- 

t r e s .  L'étude de ce terme su r  toute l 'é tendue du balcon du Tayggte depuis l a  va l l ée  de 

Xirokambi au Sud, aux gorges du Langada au Nord me permet d ' indiquer  q u ' i l  e s t  formé : d'ardoi-  

ses ,  de phyllades, de quartzophyllades, de méta-arkoses e t  de quar tz i tes .  J e  n ' y  a i  jamais ob- 

servé de métavolcanites. Aucun fos s i l e  ne permet de l e s  da te r  directement. Son bge e s t  borné 

sup&rieurercent par l e  Trias  (Trias  moyen ? ) .  I l  s ' a g i t  S'un ensemble d1.3ge vraisemblablement 

permo-triasique. 

2 .  Un membre gréso-conglomératique carac té r i sé  pa r  l ' ex i s t ence  de p e t i t s  g a l e t s  de quartz  

rose ou rouge. La phase de l i a i son  e s t  variable mais quelquefois formée par un ciment ferrugi-  

neux rougeatre indiquant probablement des conditions de formation en milieu oxydant : marin 

très peu profond ou continental  7 .  L'âge de ce membre e s t  là encore borné supérieurement par  l e  

T r i a s .  



3. Un membre détritico-carbonate formé d'une association & calcaires r e c r i s t a l l i s l s ,  de 

&laaies souvemt jaunatres e t  de m0tagr&s. I l  e s t  daté par Gkm8pim sp ? (Trias infar ie  lr a 
aDyQn ? ) .  

4. Un membre carbonaté épais, constitué de dolomies e t  daté à sa base par Asozhame sp. e t  

Ctÿpgim &*si& ( 7 )  . Son age se ra i t  borné inférieurement par l e  Trias moyen. La présence dans 

&s horizons plus récents d 'In~0~otutim gr.  gaschoi rend plausible ce t te  affirmation. 

Dans l e  cadre g&ologique du P e l o p o ~ è s e  méridional, ces dolomies se rattachent pax leur 

faciès aux dolomies triasico-liasiques de l a  s é r i e  carbonatée de Tripolitza. 

La continuit4 stratigraphique acquise, l e  contrdle structural  a consisté à vér i f ier  que 

tous l e s  termes ayant l e s  d u e s  propriétés mecaniques presentaient bien l e s  m s  d4formations 

superposées. 

C'est a ins i  que j ' a i  pu vér i f ier  que tous l e s  termes originellement argilc-gréseux é ta ient  

affectés par l e s  &nies microstructures, traces mat6rielles d'une his to i re  structurale idantique 

e t  polyphasée. Par contre Les carbonates e t  les  conglom&rats ont mal Fossilisé cas diverses mi- 

crostnlcturcs . 
Je résumerai ce t te  h i s to i re  structurale homogène e t  polyphasée CO- s u i t  : 

- une première phase La a donné naissance à une schis tos i té  SI souvent de f lux dans l e s  phyl- 
1 

lades, de fracture dans l e s  grès. Les carbonates ont mal  ou pas du tout foss i l i sé  ce t t e  schis- 

tosite SI. J e  ne connais pas de p l i s  d t r l q u e s  ou décamétriques associés A ce t t e  phase. La 

schistosi té S présente chaque fois  qu'on peut l e  mettre en évidence un pendage for t  vers 
1 

l'Ouest. 

- une deuxième phase La2 a plissé l'ensemble de l a  Formation de Lakkomata affectée par l a  schis- 

toirité S I .  Ce plissement a été accompagné par l a  genese d'une schistosi té S qui n'a t r a n s p -  2 
sé que partielleiœnt l a  schistosi té précedente S 

1' 
Dans l a  plupart des cas ce t te  schis tos i té  e s t  subparallele à l a  s t r a t i f i ca t ion  visible dans 

l e s  t ro is  me8ibres supérieurs de l a  Formation. 

- uac troisième phase de déformation La se marque par l a  naissance de miniplis dissymétriques, 3 
dysharmoniqws, m p l i s s a t  l a  schis tos i té  S2 // SO. Une schistosi té de f rac ture  S congénère 

3 
n'apparaît que localement. 

- m e  phase de cheveu-t a en outre amené l'ensemble de la Formation de Lakkomata sur une 

u i i t é  plus d taawphisée  ( l e  Système Cris ta l l in  Principal) chevauchant elle-même l e  parau- 

tochtone ionien du massif du Taygète. 

Ce chevsuctteœnt e s t  nbcessairement posterieur l a  phase La2, rl e s t  impossible pour l ' i n s -  

taat de l e  classer par rapport a l a  phase La 3'  

- Je n'erivisageral pas i c i  les  phases tardives de découpage par f a i l l e .  

La continuité stratigraphique e t  l'homoqbnéité structurale acquises,le contrdle &tasur- 



plllqPe a amais t8  à w&ifier qar les termias de cette formation ayant l a  m0nict composition >hi- 

lniq~h gbcbale présentaient bien &s traces d'une rec r i s t a l l i sa t ion  m8tamorphique de &gré iden- 

trstJo. 

Fiq. 1 4 4 . -  Formation de Lakkomata : loca l i sat ion  des p r o f i l s  etudiés .  

1 .  Eboulis e t  Mogène discordant. - 2 .  Membre carbonaté de l a  Formation de Lekkomata. - 3. m r e  ptiyl- 
lade de l a  Formation de Lakkomata. - 4 .  Systëne Cris ta l l in  Principal = Nappe inférieure des Phyllades. - 
5 .  Flysch oligocène ionien.  - 6 .  Marbres ioniens indéfférenciés. - 7 .  F a i l l e s .  - 8. Chwaucheaents ma- 
jeurs epiqlyptiques récents .  - 10. Contact stratigraphique. - 1 1 .  Pendaqe des plans de s t r a t i f i c a t i o n  (So). 

Fiq. 145.-  Profi l  synthétique de l a  Formation de Lakkowta. 

L'inventaire des minéraux néofonnés tam dans Les phyllades que dans les membres g r B s o -  

crniglouiëratipue et détribco-carbonat6 permet d'affirmer que l'ensemble de la formation a subi 

un etamxphisme dont il e s t  d i f f i c i l e  de préciser le degré, en l'absence rie métavolcanites. 

La genèse da chlori tolde ou d16pidote dans des roches m&tasédimentaires e s t  possible dans 

l e s  conditions soit d'un t r è s  faible m&tamorphisme (Prey, 1972 ; saki ,  1972 ; Black, 1975 ; 

Roever, 1977) s o i t  d'un fa ib le  métamorphisme (Ealfercïahl, 1961 ; Hoscheck, 1967 ; -@y, 

1968 et 2%9 ; Wînkler, 1974). 

Hais si l'an considère l'absence de minéraux casactdrrstiques d'un faible métaarorphisnie 

(b io t i t c  par exm+e) dans ces phyllades, leur fa ib le  degré de recr io ta l l i sa t ion e t  da défor- 

mation, 1'hypothBse d'un t r è s  faible métamorphisme semble l a  plus probable. Ce nGtaarorphisme 



e s t  cl'age obligatoirement post- t r ias ique e t  par conséquent a lp in .  

L'étude de La seule  Formation de Lakkomata ne permet pas de préc ise r  davantage. 

B I  LES PHYLLADES DATEES PALEONTOLOGIQUEMENT DU PERMIEN* 
Le chapi t re  précédent m'a permis de dec r i t e ,  dans l e  massif du Taygète, une épaisse s é r i e  

de phyllades passant stratigraphiquement vers l e  haut  à des dolomies d'bge t r i a s ique .  Ces phyl- 

lades ont donc un age triasique à plus  ancien (Paléozoique supérieur  ? ) .  De f a i t  il e x i s t e  en 

t r o i s  points  de ce massif des phyllades datées du P e d e n  supérieur .  Malheureusement pour tous 

ces affleurements,  l e u r  posi t ion s t -nc tura le  l e s  i s o l e  totalement du membre i n f é r i eu r  de l a  

Formation de Laklcomata. 

Je déc r l r a i  ces t r o i s  affleurements du plus  occidental  au plus  o r i e n t a l .  

1. LES PHYLLADES PERMIENNES D'ANO-SELLITSA (ANO-VERIA). 

A l ' E s t  de Kalamata, l e  flanc occidental  du Kalathi  présente un r ep l a t  à une a l t i t u d e  

moyenne de 1000 m, occupé par  des phyllades a f f l eu ran t  du Monastère Triados au N jusqu'au 

v i l l age  dlAno-Sellitsa au Sud ( f i g .  146) . E'ytrolakis (1971) f u t  l e  premier à c i t e r  une micro- 

faune paléozoique ( ~ u s u l i n i d é s  e t  Pa laeo tex tu la r i ides )  dans ces  phyllades. 

Une coupe CD i f ig .  146) m'a permis de relever  de l 'Oues t  vers  l ' E s t  l a  succession suivante 

( f i g .  147) : 

a. Des marbres ioniens polychromes formant une f a l a i s e  abrupte regardant l a  mer. Le 

pendage de ces  marbres semble ê t r e  occidental dans l a  f a l a i s e  puis  devenir o r i e n t a l  vers  

1 ' E s t .  

b. Sur ces marbres viennent en accordance, 20 à 40 m de phyllades présentant  des pas- 

sées  l en t i cu l a i r e s  de ca lcsch is tes  verdatres  probablement ioniens. Cet ensemble mime une s é r i e  

de t r ans i t i on .  

c l .  Des phyllades e t  qua-rtzophyllades sombres. 

c2. Une cinquantaine de mètres de phyllades (semblables d CI ) i n t e r s t r a t i f i e e s  de bancs 

de biocalcaréni tes  r e c r ~ s t a l l i s é e s  contenant une f a i b l e  proportion de gra ins  dé t r i t i ques  sous 

forme de quar tz ,  de p e t i t s  morceaux Je quar tz i tes  e t  qua r t z i t e s  micacés ( repère  A ,  il;. :46 . 
Parmi l e s  bioclastes  j e  c i t e r a i  ( dé t .  Lys) : Neoschmgerina tnargaritcre DEP-UT, . ? & ~ o F & C J ~ S ~ ~  

renzi REICHEL, Afghane lZa sp. , .iaklezdna sp. , C h u s a  t h  sp. , S a t r i n a  sp. , Yangchsnia sp. , 
hnba~~ik sg. , ïal-&iinetZa {Pbadella) sp. , iVinojapanet& sp. , hrc l fbu t ina  sp. 

3u -point i e  'nie min ls t ruc t lxa i  , l e s  ~ h y l l a d e s  associées d ces ca l ca i r e s  ?résentent  Jeux 

s c h i s t o s ~ t é s  , f i g .  148 A ) .  7ne s ch i s to s i t e  par p l ~ s  FRACI"URE S sub-parall6le d l a  s t r a t ~ f i c a -  2 
t ion  So. E l le  transpose plus  ou moins Ilne s c h i s t o s i t é  S f a i s an t  un angle important p rhu t i - r e -  1 
ment avec So. 

Dans l e s  ca lca i res  i o s s i i r f & r e s  j ' a i  pu observer ,  dans des coupes correctement a r i en t ée s ,  

deux types de s t ruc tures  planaires  ( c f .  f ig .  148 B) : 3 ,  et  " ? 
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Fig. 146.- Les phyllaks pcrrniennes d'An0 Sellitsa : localisation cartographique 

1. Eboulis et Néogène discordant. - 2. Flysclr de Tripolitza. - 3. Calcaires et dolomies de Tripolitza. - 
4 .  Phyllades d'An0 Sellitsa. - 5. Marbres ioniens. 

~ i q .  147.- Coupe CD, fig. 146. 

F i g .  148.- Caractéristiques microstructurales des phyllades permiennnes d'ho-Sellitsa. 

Fig. 149.- Panorama du Monastère Triados à partir de la route Kalanata - Sparte. 
Tr = série de Tripolitza (F = flysch, E = calcaires éocènes, J = calcaires et dolomies jurassiques) - 
U.Io = marbres ioniens indifférenciés - Ph = phyllades permiennes d'ho Sellitsa. 

c 150 m de phyllades e t  quartzophyllades semblables à c 
3'  1' 

c I d d i a t e m e n t  en amont de l a  Chapelle d'Hagios D e e t r i o s ,  une trentaine de mètres 
4 '  

d'une alternance de biocalcarénites e t  de phyllades. Dans ces calcarénites l e s  seuls  b ioc las tes  



sont des plaques d'échinodermes, mêlées 8 des ooli thes e t  des isoclastes. La phase de l iaison 

e s t  formée par une dolosparite hypidiotopique. 

c 2 0 0  & 300 m de phyllades plus ou moins recouvertes par des brgches de pente conso- 
5' 

l idées,  masquant une f a i l l e .  

Les calcaires e t  dolomies jurassiques de Tripolitza. 

Au sud de l a  coupe précédente au niveau du repère B de l a  figure 146 l e  long du chemin 

Ano-Sellltsa - Monastère Triados, affleurent des phyllades contenant des bancs e t  des l e n t i l l e s  

de calcarénltes à ooli thes,   socl las tes, l i thoclas tes  calcaires e t  bioclastes parmi lesquels 

M. LYS a reconnu : ilerrtigordius gr. miche l i ,  Dagmari ta  chandchiensis REITLINGER, GZobivalou- 

Zina graeca REICHEL, Tuberitina aff. cotlosa N. sp . ,  Pac?yphLofa schmgeri S de Civr e t  Dess, 

Gsinitzina sp. C l i m a c d n a  sp. Hdgordius à parol tres épaisse, rares Tubiphytes e t  gymnoco- 

diacées. 

Enfin ces phyllades renferment des l e n t i l l e s  de métapyroclastites e t  de m6tavolcanites. 

(repère E l  f ig.  146 ) .  Les prem~ères renferment des fragments de laves microlitiques dont tous 

l e s  plagioclases sont s é r l c i t i ç é s ,  des fragments de laves microlitiques mésostase hématisée 

e t  des fragments de roches & vacuoles de chlor i te  e t  épidote. Les pyroclastes sont déformés e t  

prennent une fonne ovoïde dans une phase de l iaison riche en micas blancs soulignant un cliva- 

ge discret  parallèle & S 2 '  

Les métavolcanites ont une structure microlitique trachytique, avec des plagioclases tota- 

lement sé r i c i t i sés ,  des plages de chlor i te  e t  d'épidote épigénisant des ferromagnésiens, de ra- 

res cristaux de quartz e t  de ca lc i te .  Les minéraux néoformés (mica blanc ' ch lo r i t e ,  6pidote 

e t  prehnite) permettent de préciser l e  degré du métamorphisme l e s  ayant affectées : métamor- 

phisme t rès  faible de basse température e t  basse pression (absence de lawsonite). 

La présence de microfaunes abondantes va me permettre de préciser l 'bge de ces phyllades. 

Les calcar6nltes du repère B ( f ig .  146) ne contiennent pas de microfossiles de zones mais 

1 'association d'Hemigordius gr. reicheti, Dagmrita chandchienais e t  C;lobivaZvulina graew 

l u i  confère un bge Murghablen supérieur (Lys, 1977) . 
La microfaune des calcaires de l a  subdivision cZ de l a  coupe de l a  Chapelle d'Kagios 

Demetrios appartient d La biozone a Neoschwagerina margaritae, d'bge Murghabien supérieur 

(Leven, 1967 ; Lys, 1977). Nous pouvons donc re teni r  pour l'ensemble de ces phyllades un bge 

Murghabien supérieur d plus récent. 

Cet bge (Permien supérieur) des phyllades implique que leur contact avec l e s  mrbres  io- 

niens e s t  tectonique ( c f .  f ig.  147). 

,alheureusement ce cnevauchement se rep&re difficilement sur l e  Banoram de l 'extrémité 

septentrionale du M t  Kalathi, facilement observable depuis l a  route Kalamata-Sparte i f ig .  149). 

En e f f e t  une f a i l l e  sub-méridienne F tronque l a  par t ie  nord-occidentale du chevauchement e t  1 
relevant les  marbres ionlens, masque les  relations entre les  phyllades e t  ce t te  s é r i e  ionienne. 

Une t r è s  faible portion du contact chevauchant peut s 'observer au SW du Monastke Hagios-Triados 



L'existence t r è s  générale dans ces phyllades allochtones de deux sch i s to s i t é s  S e t  S 1 2 
( f i g .  148) matérial ise  une h i s t o i r e  s t ruc tu ra l e  t ou t  d f a i t  comparable d c e l l e s  des Phyllades 

& l a  Formation de Lakkomata. 

Le degré du métamorphisme l e s  ayant a f fec tées  e s t  bien déterminé. I l  e s t  t r è s  f a ib l e  e t  

de type basse température e t  basse pression. I l  s e r a i t  l d  encore comparable à ce lu i  du métamor- 

phlsme subi  par l e s  phyllades de l a  Formation de Lakkomata, s i  l 'hypothese que j ' a i  formulée 

e s t  exacte. 

Enfin ce t t e  s é r i e  montre que des manifestations volcaniques se sont produites  dès l e  Per- 

mien supérieur  ( ? )  . 

2. LES PHYLLADES PERMIENNES DE KARVELI. 

Au SW d'Artemissia, au Nord de Karveli ( f i g .  150) des phyllades occupent une p e t i t e  dépres- 

sion sub-rectangulaire l imitée de toutes  pa r t s  par des f a i l l e s .  Au Sud l e s  r e l a t i ons  en t re  ces 

phyllades e t  l a  s é r i e  calcaro-dolomitique de Tr ipol i tza  sont  masquées par  un épa is  t ap i s  de 

brèches de pentes. Au Nord, pres de Lada af f leurent  des phyllades contenant de nombreuses len- 

t i l l e s  de ca l ca i r e s  r e c r i s t a l l i s é s ,  noirs  ou beiges e t  azoiques. Ces phyllades sont  tronquées 

vers l 'Ouest  par un contact  anormal penté d'une quarantaine de degrés vers l 'Ouest e t  amenant 

l e s  dolomies de T r ipo l i t za  sur  l e s  sch is tes  de Lada. Ce contact  e s t  s o i t  un contact  c i s a i l l a n t  

plan, ployé secondairement, s o i t  l a  p a r t i e  -mu pentée d'une f a i l l e  en extension fortement con- 

vexe. 

Dans l a  dépression de Karveli, l e  long de l a  route Lada - Karveli (repère a, f i g .  150) 

a f f leure  une al ternance de phyllades e t  de calcschistes .  Ces derniezs montrent une sch i s to s i t é  

par  p l i - f rac ture  S transposant p lus  ou moins une sch i s to s i t é  préexistante S 
2 1' 

A l 'Ouest  de Karveli,  dans l e  premier virage en épingle à cheveux à l ' a v a l  du v i l l age ,  on 

peut observer une al ternance de ca lca i res  sombres e t  de phyllades, a f fec tés  par  de nombreux 

p l i s  pos t  S dont l e s  axes b ont une d i rec t ion  EW ( N  100 à N 80) e t  qui  sont apparemment dé- 2' 
versés vers l e  Sud. 

L'un de ces bancs ca lca i res  (biomicrite ? r e c r i s t a l l i s é e )  m'a l i v r é  une microfaune e t  m i -  

crof l o r e  pauvre : (dé t .  Lys) Agathamina pusiZta (Geinitz) , Heemigordius sp., Pachyphloya çukur- 

fcoyi S de Civr e t  Dess., h g e z z a  sp . ,  Pe.wocahZu8 sp. e t  Frad ica  p e d c a  S de Civr e t  Dess. 

Agathamina p u s i z k  (Artinskien sup. - D ju l f  i en )  e t  Pacityphloya ~ukurkoyi  (Kubergandien - 
Djulfien) ont  des durées de v ie  t r è s  longues. Par contre  Frondica pemica n ' e s t  c i t é e  avec cer -  

t i t ude  que du Murghabien supérieur au Djulf ien,  son existence e s t  douteuse au Murghabien moyen 

(Lys, 1977) . 
J e  re t iendra i  donc un âge Permien supérieur pour c e t t e  associat ion de ca l ca i r e s  e t  phyl- 

lades (Murghabien supérieur  - Djul f ien) .  

Les carac té r i s t iques  ministructurales  de ces phyllades sont  semblables à c e l l e s  d'Mo- 

S e l l i t s a  e t  ?ar conséquent à c e l l e s  de l a  Formation de Lakkomata : existence de deux schis tos i -  

t és  S e t  S2. 
1 

On notera l ' ex i s t ence  de minéraux de métamorphisme : des épidotes. 
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Fiq. 150.- Les phyllades permiennes de Karveli. Localisation cartoqraphique. 

1. Ehoiilis consolidés. - 2. Calcaires et dolomies jurassiques de Tripolitza. - 3. Phyllades permiennes 
de Karveli. - 4. Système Cristallin Principal ( =  nappe inférieure des phylladeç) : phyllades d'Artemis- 
sia. - 5. Pendage des plans de la scliistosité 2 des phyllades dlArtemissia. - fi. Pendage des plans da 
strati firat.ion de 1.a serie de Tripolitza. 

3. PHYLWDES FEMIENNES D ' HAGIOS ANAL IPSIS. 

Deux icllomëtres environ aprës l e  croisement avec l a  route Sparte-Tripol is ,  l a  route vers  

Wresthena f a l t  un virage à angle d r o i t  pour contourner une p e t i t e  co l l i ne  couronnée par  des 

carbonates ( f i g .  151) . J ' a i  pu re lever  au niveau du point  A ( f i g .  151) l a  succession suivante 

de oas en haut ! f ig .  151 e t  152) : 

a. I d d i a t e m e n t  au Nord de l a  route ,  une al ternance de "phyllades" d 'aspec t  peu méta- 

morphique, sombres e t  de ca lca i res  no i r s  ou beiges en bancs e t  en l e n t i l l e s  : l e s  phyllades 



dlHagios Ana l~ps l ç  (cf .  f ig .  151 .) Dans ces b~omic r i t e s  r e c r i s t a l l i s é e s ,  M. Lys a pu determiner, 

des Algues : PemocaZcuZus fragiZis (PIA) , PemocaZcuZus plwnosus (ELLIOT) , c f .  Mizoia,  enn ni- 

porelZa n i p p a i c a  ENW, des Foraminiferes : Griboatom sp. , DeckereZZa sp. i?) , ~murgzobivaz- 

vul ina mim REITLINGER, Agatharmnna pusi ZZa GEINITZ , H a M t e s  p ttmmezw HENBEST , GZobivaZvu- 

i ina  vonciersciunidti REICHEL, ïiemigordias sp. ,  Lasiodiscus tenuis  REICHEL, 2 i n i t z i n a  poetcarbo- 

.liCc SPONDEL, -3UchzjpRl3ia çü]cürk&ji DE CIVR & DESS, Lc~lgelZa gük1~~2isyi DE CIVR & DESS, Neoen- 

hiihyra sp. REITLINGER, 7 q i d u i i n a  hemiophaeri:ca MASLOV, Stafe 2 Za cf .  sph Zaerica ABICH, Reiche- 

:ina sp. , ?crafusulina sp. , Codonofirsis ,la pmadoxida DESS & SKINNER, Conodof~sieZla nana E U ,  

:.3dono.%sie 2 :a erk i  CERNONSOVA. 

Fig .  151.- Les p h y l l a d e s  permiennes d ' i iagios  A n a 1 i p s i s : L o c a l i s a t i o n  ca r tog raph ique .  

1 .  Eboiil is  e t  Néogène d i s c o r d a n t .  - 2.  C a l c a i r e s  e t  dolomies  de  T r i p o l i t z a  i n d i f f é r e n c i é s .  - 3. Phy l l a -  
d e s  permiennes d lHag ios  A n a l i p s i s  - 4 .  S c h i s t e s  e t  m i c a s c h i s t e s  du SystPme C r i s t a l l i n  P r i n c i p a l  : phyl-  
l a d e s  du M t  T r u l e s , s e l l a s i a  e t  d e  Vout iani .  - 5. Pendage d e s  p l a n s  de s c h i s t o s i t é  2 d e s  phy l l adee  sl .  - 
6 .  F a i l l e .  - 7 .  Chevauchements ép ig lyp t iq i i e s  r é c e n t s .  - 8. Chevauchements majeurs .  - 9. Pendage d e s  
p l a n s  de  s t r a t i f i c a t i o n  d e  l a  s é r i e  de  T r i p o l i t a a .  

F ig .  152.-  C a r a c t é r i s t i q u e s  m i r i i s t r u c t u r a l e s  d e s  p h y l l a d e s  d lHag ios  A n a l i p s i s .  

b. Venant en contact  anormal s u r  ces s c h i s t e s ,  une masse de dolomie, présentant  une 

t roncature basale  t r è s  ne t te ,  Ces dolomies évoquent nettement l e s  dolomies dSHagios 

Konstantinos ( f ig .  151) e t  se ra ien t  d'âge t r ias ique .  

Les microfaunes e t  l e s  microflores des ca l ca i r e s  i n t e r s t r a t i f i é s  dans l e s  phyllades ap- 

part iennent  a l a  biozone à CodonofusieZk du Murghalien supérieur - Djulfien. Mais l ' a ssoc ia t ion  

des espèces types : CodaofusieZla e r k i  e t  ParagZotrivaZVutina rrtira permet de p réc i se r  davantage 

ge e t  de proposer un âge Djulfien i n fé r i eu r  (Lys, 1977 ; Argyriadis e t  Lys, 1979). 

Les carac té r i s t iques  s t ruc tu ra l e s  de ces phyllades permiennes dlHagios Analipsis sont iden- 

t i q J e s  à ce l l e s  de l a  Formation de Lakkomata e t  à c e l l e s  des phyllades permiennes dlAno- 

S e l l i t s a  e t  de K a r v e l i .  
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F i q .  157.  - P o s i t i o n s  s t r u c t u r a l e s  des p h y l l a d e s  permiennes d lHagios  Analipsis .  Coripe CD, f i g .  15 1 
1 .  Dolomies de T r i p o l i t z a  - P h y l l a d e s  d 'Haqios  A n a l i p s i s  : 2 .  P h y l l a d e s  , 3 .  C a l c a i r e s .  - 4 .  S c h i s t e s  
e t  m i r a s c h i s t e s  du Système C r i s t a l l i n  P r i n c i p a l .  

On y observe en e f f e t  en cer ta ins  points  une sch i s to s i t é  S1 rel ique fortement redressée,  

auss i  bien dans l e s  phyllades (dé t a i l  A ,  f ig .  152) que dans l e s  ca lcschis tes  ( d é t a i l  B ,  f i g .  

1 5 2 ) .  

Cette s ch i s to s i t é  S e s t  l e  plus souvent transposée par une sch i s to s i t é  S2, schLstosité 
1 

de plan ax ia l  de p l i s  sub-isoclinaux dont l e s  axes b on t  une d i rec t ion  moyenne subméridienne 

(N 30)  ( d é t a i l  C, f ig.  1 5 2 ) .  Ce type de plissement e t  l e  développement de l a  s ch i s to s i t é  S 
2 

congénère provoque une t ransposi t ion de l a  s t r a t i f i c a t i o n  parallèlement à S e t  l a  fragmenta- 
2 

t ion  des barres  ca lca i res  en l e n t i l l e s  plus ou moins allongées. 

Le contexte s t r u c t u r a l  t r è s  f a i l l é  de ce t t e  région (c f .  f ig .  151)  rend dé l i ca t e  l ' é t ude  

des re la t ions  s t ruc tu ra l e s  de ce t  ensemble e t  des couches adjacentes : micaschistes e t  dolomies. 

Au niveau du point A ( f i g .  1 5 1 ) ,  l e s  phyllades permiennes dtHagios Analipsis occupent l e  

coeur d'un graben effondré butant au NE contre l e s  dolomies de Tr ipol i tza ,  à l ' E s t  e t  à l 'Ouest  

contre des micaschistes,  qua r t z i t e s  e t  métaconglomérats. 

On retrouve une associat ion tou t  à f a i t  semblable aux phyllades d'Hagios Anaii-sis sous l e s  
*ème 

dolomies t r ias iques  ( c f .  pa r t i e )  d '  Aagios-Konstantinos. Au niveau du poin t  D ( f i g .  151)  

l e  long du chemin menant au rése-voir d'eau de Kalyvia Theogolou, j ' a i  pu observer à l a  base 

de ces phyllades dlHagios-Analipsis un contact anormal c i s a i l l a n t ,  jalonné pa r  des carbonates 

broyés e t  amenant ces dern iers  sur  des sch is tes  e t  micaschistes plus nétamorphiques que j e  

rat tache au Système C r i s t a l l i n  Principal  ( f i g .  153)  . La  coupe BC ( f i g .  1 5 1  e t  153)  f a i t  donc 

apparai t re  ces phyllades d ' Hagios-Analps~s comme une uni té  allochtone (c f .  f i g  . 15  1 ) chevau- 

chant l e  Système C r i s t a l l i n  Principal  e t  chevauchée à son tour par l e s  ca l ca i r e s  e t  dolomies 

de l a  Nappe de Gavrovc-Tripolitza. 

4. CONCLUSION PARTIELLE. 

J e  peux. ce s tade de mon analyse, dé f in i r  deux ensembles au sein des phyllades &. du 

massif du Taygète du poin t  de vue &tanorphique, s t ruc tu ra l  e t  l i thos t ra t igraphique .  



a. Le premier e n s e m b l e r é a i t l e s  phyllades datées directement du Permien (phyllades 

d'Ano-Sellitsa, de Karveli e t  dSFiagios-Analipsis) ou indirectement du PeraïrTrias (phyllades de 

l a  Formation de Lakkomata). Toutes ces phyllades ont des histoires structurales e t  dtamorphi- 

ques semblables. 

Les datations les  concernant en font des unités complémentares du point de vue stratigraphlque. 

11 paraf t  tout d f a i t  logique de l e s  rassembler dans une seule e t  &me unité l i thostrat igraphi-  

que : l e  Complexe de Lakkomata. Les informations fournies par l a  Formation de LaWccnnata amè- 

nent h interpréter  ce Complexe comme l e  soubassement stratigraphique normal e t  originel  des 

s4ries carbonatées de Gavrovo-Tripolitza. Ce dernier correspondrait à l a  succession suivante 

de bas en haut : 

a. P h y l l a c i e s  permiennes d ' h o - S e l l i t s a  : phyllades, calcaires e t  métavolca- 

n i t e s  (bge Murghabien supérieur a Permien terminai) . 

8. P h y l l a d e s  permiennes daHagios A n a l i p s i s  : phyllades e t  calcaires (âge : 

Djulfien infgrieur) . . 

y .  P h y l l a d e s  de l a  F o r m a t i o n  de Lakkomata  : phyllades , quartzophyllades , 
ardoises e t  gr& (age Permien supérieur à Trias moyen ( ? ) .  

b. Le secon& ensemble, l e  Système Cr i s t a l l in  Principal (Ktenas, 1926 ; Lekkas, 1980) 

correspond h des schis tes  e t  micaschistes nettement plus métamorphiques que l e s  phyllades pré- 

c6dentes. e t  chevauchés par ces dernières. Sa datation ~JP. par des nannoflores par Lekkas 

(1980) au Nard de Se1lasi.a (point E, fig. 151) permet de 1 ' interpréter  coraae un métaflysch 

ionien. Je  vais m'efforcer dans l e  paragraphe suivant d'en preciser l a  lithostratïrgraphie, l e s  

caractdristiques s t ructura les  e t  l e s  rapports avec l e  parautochtone ionien du massif du Taygète. 

C a  LE "SYSTÈME CRISTALLIN PRINCIPAL", 

Je  W u t e r a i  l a  description des "phyllades" du Système Cris ta l l in  Principal dans l a  ré- 

gion de Voutiani- Sel las iaau Nord de Sparte ( f ig .  154) car  affleurent l à  l e s  seules phyllades 

de ce Système Cr i s t a l l in  Principal, datées paléontologiquenrent (Lekkas, 1980). 

1. LE "SYSTEME CRISTALLIN PRINCIPAL" DE VOUTIA-JI-SELLASIA. 

Cette Tegian e s t  t r è s  f a i l l é e  ( f ig .  154). Malgré ce handicap, deux c o u p s  de direction 

submSridienne vont me permettre de décrire l e s  principales unités de ce secteur. 

J'ai pu a ins i  observer l a  succession suivante Bu Nord vers l e  Sud ( f ig .  154 - 155) : 

a. Des calcaires e t  dolomies de Tripoli tza plus ou moins broyés reposant en contact 

anoriiiill sur  Les t e r ra ins  suivants. 

b. Des phylladcs riches en l e n t i l l e s  calcaires r ec r i s t a l l i sées ,  noires ou beiges e t  

azdquhs. Je rapporte c e t  ensemble aux phyllades d 'fiagios-Anaiipsis datees du Dj ulf ien inferieur 

Des alluvions d a m t e s  e t  des gboulis masquent l e s  rapports entre l e s  ter ra ins  pdcédents e t  

l e s  phyllades du X t  Trules, tranchees vraisemblablemant par une f a i l l e  (F ) . En accord avec 
2 

Lekkas e t  Papanicolaou (19781, j ' in terprè te  plus au Nord ce contact comme chevauchant. 





Fig. 155.- Posi t ion s t r u c t u r a l e  du Système C r i s t a l l i n  P r i n c i p a l  v i s  a v i s  de l a  s é r i e  de  T r i p o l i t z a  e t  
den phyllades d ' t i a g i o s ~ n a l i p s i s  (mêmes f i g u r é s  que l a  f i g .  153). 
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Pig. 156.- Miniplie syn. S2 des phyllades de Voutiani (Système C r i s t a l l i n  P r i n c i p a l ) ,  

t 

c. Les schistes e t  conglodrats  du M t  Trules. Ce dernier ensemble e s t  caract6ris6 par 

des l e n t i l l e s  de conglodrats  formis uniquement de galets  de quartzi tes.  La phase de l ia ison 

p u  importante a r e c r i s t a l l i s b :  mica blanc, chlor i te  e t  chloritolde. Ces conglomërats cou- 

ronnent l e  M t  Trules avec un l6ger pendage vers l e  Sud. Les galets  de ces conglondrats sont 

nettemant ap la t i s  dans &s plans parall8les au clivage de flux des quartzophyllaâes sous-ja- 

centes. ce clivaqa & flux e s t  en outre parall8le l a  limite lithologique So sIparant ces deux 

facihs. 

Piq. 154.- Carta du Systêwu C r i s t a l l i n  Pr inc ipa l  de Voutiani - S e l l a s i a .  

1. Eboulis e t  Nlogêne discordant .  - 2. S 6 t i a  du Pinde-Olonor - S6t ie  de T r i p o l i t r a  : 3. Flyrch , 4. 
Ca lca i res  e t  dolomies LndifMrenciCr. - 5 .  Phyllaben permiennea d9Hagior Anal ipsis  - 6. S y r r t h  Cr iu ta l -  
l i n  Pr inc ipa l .  - 7. Chevauchewmntm majeurs. - 8. Chavauchawmntr Cpiglyptiqtmr r6centu. - 9. F a i l l e s .  - 
10. Pendeqe &a p lans  de s t r a t i f i c a t i o n . -  E l d m n t s  microstructuraux des phylladea 01 :I la.  Pen- àes 
plans  & s c h i s t o s i t 6  2 (S2) , l i b .  Direction des axes b der m i n i p l i i  ryn. 62 , 12.. Pondapa des plans 
Oo s c h i s t o r i t é  3 (83)  , 12b. Direct ion der axes b de# minip l i r  myn. S3. 



Dans ces quartzophyllades on peut i d e n t i f i e r  comme minéraux néofonnés : mica blanc (phen- 

g i t e )  , ch lo r i t e ,  ch lor i to ide ,  phy l lo s i l i ca t e  brun (stilpnomelane ?) ,épidote ( p i s t a c h i t e ) .  Leur 

degré de r e c r i s t a l l i s a t i o n  e t  l eu r  fabrique l e s  opposent assez nettenent aux phyllades d'iiagios 

Ana l i~s i s  qui l e s  chevauchent. 

d. Ces sch is tes  du M t  Trules butent  par  f a i l l e  (F3) contre des dolomies de Gavrovo- 

Tr ipol i tza .  A l 'Ouest des f a i l l e s  F e t  F4, ces dolomies chevauchent des micaschistes e t  quar- 
3 

t z i t e s  A alaucophane, a f f leurant  largement autour de Se l las ia  C'est  dans ces micaschistes de 

Se l l a s i a  (repQre E,  f ig .  153) que Lekkas (1980) a découvert des nannoflores d'âge Oligocene 

(Lekkas e t  Ioakim, 1980). 

e. Affleurent à nouveau l e s  phyllades dlHagios-Analipsis. 

f .  Ces phyllades permiennes sont  chevauchées au niveau de l a  co l l i ne  d1Hagios-Konstan- 

t i nos  par  des dolomies de Gavrovo-Tripolitza dont j ' é t a b l i r a i  ultérieurement l ' âge  Tr ias  supé- 
ème 

r i e u r  (c f .  4 pa r t i e )  . 
g. Viennent à nouveau l e s  phyllades dtHagios-Analipsisreposant par un contact  anormal 

(cf.  f ig .  153) sur  des s ch i s t e s  e t  qua r t z i t e s  à chior i to ide .  

h. Ces sch is tes  e t  qua r t z i t e s  passent vers l e  Sud à des phyllades e t  quartzophyllades 

a f f leurant  près de ICalyvia Theogolou, Hagios-Joannis Theogolos e t  Voutiani ( l e s  phyllades de 

Voutiani) . 

Dans ces phyllades je  n ' a i  pas observé de sorphyroblastes d 'or igine métamorphique, l e  

grain de ces roches r e s t e  toujours f i n .  Leur paragenèse e s t  simple e t  t r è s  monotone : mica 

blanc (phengite) ,  ch lo r i t e ,  L phyl los i l ica te  brun (stilpnomélane ? )  e t  épidote. E l les  contien- 

nent,  en quant i té  var iab le ,  des grains de tourmaline dé t r i t i que  sur  lesquels peuvent c r r s t a l l i -  

s e r  ou non des p e t i t s  prismes de tourmaline néomrphe. 

Du point  de vue s t r u c t u r a l ,  l ' é t ude  des routes Voutiani-Sparte e t  Sellasia-Koniditsa m'a 

permis de f a i r e  l e s  observations suivante : 

- l e s  ministructures l e s  p lus  anciennes que j ' a i  pu observer correspondent à des p l i s  isoclinaux 

anisopaques métriques ou décimétriques (repgres C 421-424, f i g .  154). O r  ces p l i s  n ' a f f ec t en t  

pas l a  s t r a t i f i c a t i o n  So mais une sch i s to s i t é  S d 'or ig ine  tectono-métamorphique , c e r t i f i é e  

par  l ' o r i en t a t i on  des phy l lo s i l i ca t e s  e t  l a  fabrique des grains de quartz .  Cette s ch i s to s i t é  

S e s t ,  en général,  totalement transposée (sauf au niveau des charnieres des minipl is)  par  
1 

une sch i s to s i t é  S congénère des p l i s  isoclinaux précédemment c i t é s .  Cette s c h i s t o s i t é  e s t  pa- 
2 

r a l l è l e  au plan ax i a l  de ces p l i s  ( f i g .  156 A-C 424) ou dessine un éventa i l  ( f i g .  156 B-C 

421). La direct ion des axes b de ces miniplis de phase 2 e s t  largement dispersée comne l e  mon- 

t r e  l a  f igure 157 (N 230 à N 140). 

La sch i s to s i t é  S e s t  l e  clivage régional toujours v i s ib l e ,  il e s t  grossièrement pa ra l l è l e  2 
aux variat ions l i thologiques observables au sein de ces ~ h y l l a d e s  ; par contre SI  n ' e s t  v i s i -  

91e qu'exceptionnellement. 

La s ch i s to s i t é  S2 e s t  auss i  p l i s sée  d grande éche l le  par des miniplis de s t y l e  variable selon 

l a  l l tho logie  : isopaques ( C  428, f i g .  158) ou anisopaque ( f i g .  158 - C 401) . 



Fiq.  1 5 7 . -  Stéréogramne des  phyl lades  de Voutiani (canevas de Schmidt, pro jec t ion  de l'h6misphère i n f é -  
r i e u r ) .  S2 : pôle des  p lans  de s c h i s t o s i t e  2 - mp2 : axe des m i n i p l i s  syn.  S 2 .  

Fiq.  158.- m i n i p l i s  syn.  S des  phyl lades  de Voutiani .  3 



Fig. 159.-  Schistosité  par p l i s  fracture dans l e s  phyllades de S e l l a s i a .  

La naissance de ces p l i s  s'accompagne de l a  genèse d'une s c h i s t o s i t é  S plus ou moins bien 
3  

ddveloppée. Cette s ch i s to s i t é  e s t  s o i t  de f r ac tu re ,  s o i t  par  p l i s  f rac ture  ( f i g .  159 - C 295). 

E l l e  e s t  plus ou moins pénétrat ive en fonction des propr ié tés  mécaniques des matériaux que -  

e l l e  affecte .  On note un assez bon paral lél isme en t r e  l a  d i rec t ion  des axes b des p l i s  pos t  

S e t  l a  direct ion des l inéa t ion  l3 (S n S  ) .  Cette  d i rec t ion  commune e s t  NW-SE au Sud de 2 2 3  
Voutiani ( f i g .  160 A), e l l e  e s t  presque W-E au Nord de Voutiani en t re  Koniditsa e t  Se l l a s i a  

( f i g .  160 B) . 
Ces miniplis -mst S2 e t  l a  s ch i s to s i t é  S associée ne sont  pas génétiquement l i é s  au vaste 3  
bombement antifonne af fec tan t  l e s  phyllades de l a  région Voutiani-Sellasia ( c f .  f i g .  154) . 
Ce bombement e s t  t a rd i f  e t  pos té r ieur  a tous l e s  mouvements g€n€rateuts de s t ruc ture  planaire  

pénétrat ive.  

Les p r o f i l s  AB e t  CD que je  viens de décrire  font  apparaî t re  sous l a  Nappe de Gavrovo- 

T r ipo l i t za  ou sous l ' u n i t é  des phyllades dlHagios-Analipsis un Système C r i s t a l l i n  Principal  ho- 

mogène au point  de son h i s t o i r e  s t ruc tu ra l e .  Celle-ci e s t  marquée par l ' ex is tence  d'une oremie- 

re phase SC de déformation intime gdnératrice d'une s c h i s t o s i t é  S Cette s ch i s to s i t é  S a 
1 1' 1 

é t é  pratiquement totalement transposée l o r s  d'une seconde phase de déformation SC génératr ice 
2 

de l a  s ch i s to s i t é  régionale S2. Une troisième phase SC a donné naissance a des ministruc'ares 
3  

(S3, p l i s  de phase 3 )  dont l e  développement n ' e s t  pas régional.  Enfin des p l i s  a grand ra! on de 

courbure p l i s sen t  l'ensemble de c e t t e  s é r i e  en antiforme e t  synforme, qui se ront  ensui te  ce- 

coupés par  des f a i l l e s .  La succession des phases SC e s t  tou t  a f a i t  comparable à -a 
1, 2 e t  3 

succession des phases La 
1, 2 e t  3 

que j ' a i  mise en évidence pa r  le6 tude  de l a  Formation de 

LaWtomata. Mais i c i  l ' i n t e n s i t é  de l a  phase SC2 apparai t  nettement plus importante que c e l l e  de 

l a  phase LaZ. En e f f e t  c e t t e  phase SC2 a entrainé une t ransposi t ion -t t o t a l e  m i -  



nistructures précédentes nées l o r s  de l a  phase SC : j ' a i  montré que l a  phase La2 n 'avai t  en- 
1 

traïné qu'une transposition pa r t i e l l e  des ministructures nées l o r s  de l a  phase précédente La 
1' 

En outre je montrerai ultérieurement que cet te  phase SC s'accompage en général d'une recris- 2 
t a l l i sa t ion  métamorphique nettement plus intense (schistes verts  à glaucophane) que ce l l e  ac- 

compagnant l a  phase La ( t r è s  faible métamorphisme, de type basse pression - basse température). 2 

Fig.  160 A . -  Stéréoqransoe des phyllades de Voutiani : S3 pô les  des plans  de s c h i s t o s i t e  3 (S - nip . 3 3 '  
axe b des minip l i s  syn.  S3  - s2n S : l i n é a t i o n ,  in tersec t ion  des  plans  de s c h i s t o s i t é  S2 

3 
e t  S 

3 -  

Fiq. 160 B . -  Stér8ogramie des  phyllades de S e l l a s i a  (mêmes légendes que les f i g u r e s  157 e t  160 A )  . 

2 .  LES PHYLLADES D ' AIITEEII SS I A  . 
Un énorme volume de phyllades non datées affleure dans l a  région dlArtemissia ( f ig .  161). 

Ces phyllades butent par f a i l l e  à l ' E s t  contre l e s  marbres ioniens e t  à l 'oues t  contre l e s  cal- 

caires de Tripolitza. Quelques coupes vont m e  permettre de préciser l e s  caractérist iques litho- 

logiques, s tructurales e t  dtamorphiques de ces phyllades. 

a. Les premières coupes ont é té  tracées tout à f a i t  au Sud,près de l a  chapelle d'lagios 

Pendeleimon (coupe AB e t  CD, f ig .  161). J ' a i  pu relever a ins i  du NE vers l e  SW l a  succession 

suivante (f ig.  162) : 

al. Des marbres polychromes ioniens p l issés  e t  butant par f a i l l e  à l 'Ouest contre l e s  

schistes. Leur structure a é t é  étudiée dans l e  chapitre analysant l a  tectonique des marbres 

ioniens (cf. f ig.  101). 

a2. Des phyllades contenant des passées de quartzi tes à chloritoide 13, fig.162 ) e t  

d leur s-t un banc de conglomérats si l iceux polygéniques à galets  de quartzi tes (a4, fig.162) 

Ces c o n g l ~ r a t s  rappellent tout  à f a i t  l e s  conglométats du M t  Trules (cf .  f ig.  155). 





Fiq .  162.- C o u p  a t r a v ~ r s  les p h y l l a d e s  d ' A r t e m i s s i a  A l a  l a t i t u d e  d f H a q i o s  Pendele imon (coupes  AB et  
CD, f i g .  1 6 1 ) .  

a5. Cet ensemble e s t  chevaucné pa r  une al ternance de bancs de conglomérats à ga l e t s  de 

qua r t z i t e s  ident iques aux précédents e t  de phyllades. Les phyllades deviennent de plus  en plus  

importantes e t  ex i s t en t  seules .  Ce contact anormal ( @ )  e s t  pos t i r i eu r  à l a  s ch i s to s l t é  . S 2 
de ces  phyllades, q u ' i l  tronque. Les g a l e t s  de qua r t z i t e s  des bancs conglomératiques sont  net- 

tement déformés par  aplatissement dans l e s  plans pa ra l l è l e s  à l a  s c h i s t o s i t é  s, des phyllades 

i n t e  r s t r a t i f  i é e s .  

a Les phyllades précédentes s ' en r i ch i s sen t  en passées de qua r t z i t e s  à grands ch lor i -  
6' 

toides ( a  ) e t  en bancs de carbonates, dolomies r iches en f e r  e t  c a l ca i r e s  ( a  ) . 
7 8 9 1.1 S 

a9. Calcaires  de Gavrovo-Tripolitza. LILLE 

ment : 

O 
Avec l e s  p r c f i l s  suivants  E F ,  GH e t  JJ, f i g .  161, j ' a i  relevé de l ' E s t  vers l 'Oues t  grossière- 

b. P r o f i l  EF (1, f i g .  163). 

bl. Des marbres polychromes ioniens i nn t  l a  s t ruc ture  a é t é  étudiée précédemment (Tec- 

tonique des narbres ioniens,  f i g .  104 e t  105) . 

b2. Des phyllades vertes  ou v i o l e t t e s  à ga l e t s  de quartz p lus  ou moins r e c r i s t a l l i s é s  

e t  déformés par  aplatissement.  

b3. Des phyllades e t  quartzophyllades. 

b4.  Une passée peu épaisse de quartzophyllades verdâtres à chlor i to ide  e t  carpholi te  

formant des ro se t t e s  dans l e s  plans de s c h i s t o s i t é .  

F i q .  161.-  C a r t e  d u  Système C r i s t a l l i n  P r i n c i p a l  d l A r t e m i s s i a  ( p h y l l a d e s  d ' n r t e m i s s i a ) .  

1 .  Ehoi i l i s  ~t Néoqene d i s c o r d a n t .  - 2 .  S 6 r i e  d u  Pinde-Olonoç - S é r i e  de G a v r o v o - T r i p o l i t s a  : 3. Flysch,  
4 .  C a l c a i r e s  e t  d o l o m i e s  i n d i f f é r e n c i é s .  - 5. P h y l l a d e s  Au Complexe d e  1,akkomùta. - 6. S c h i s t e s  e t  mi- 

c a s c h i s t i e s  (lu Systenie C r i s t a l l i n  P r i n c i p a l  - S é r i e  i o n i e n n e  : , 7. F lysch  , O. Marbres  i n d i f f é r e n c i é s .  - 
9.  Cl~evarichements m a j e u r s .  - 10. Chevaiichements +pi  y l y p t i q u e s  r é c e n t s .  - I l .  F a i l l e s .  - 12. C o n t a c t s  
s t r a t i q r a p h i q w s .  - 1 3  - Pendage d e s  p l a n s  de s t r a t i f i c a t i o n  - C a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  s c h i s t e s  e t  micas-  
c h i s t e s  du Systbme C r i s t a l l i n  P r i n c i p a l  : 14.  Pendage d e s  p l a n s  d e  s c h i s t o s i t é  2 , 15.  Pendage d e s  
p l a n s  d e  s c h i s t o s i t é  3 > 16 D i - r e c t i o n  d e s  a x e s  b d e s  m i n i - p l i s  s y n .  S3 - P a r a g o n e s e s  d e s  s c h i s t e s  du 
Sys tèm~? C r i s t a l l i n  P r i n c i p a l  : 17. G r e n a t  e t  g l a u c o p h a n e  , 18. G r e n a t  , 19. C h l o r i t o i d e  ,20. 
C a r p h o l i t e  , 21. P r e h n i t e  d a n s  l e s  p h y l l a d e s  p e r m i e n n e s  d'An0 S e l l i t s a .  - 22 .  Congloméra ts  p o l y g e n i -  
q u c s  s i l i c e u x  du Sys tsme C r i s t a l l i n  P r i n c i p a l .  - 23.  M é t a b a s a l t e s  t h o l é i t i q u e ç  du Système C r i s t a l l i n  
P r i n c i p a 1 , A  qlaiicophani. e t  a c t i n o t e  ( é t o i l e  n o i r e ) .  



Fig. 163. -  Coupes à travers l e s  phyllades daArtemissid l e  long de l a  route Kalamata - Sparte e t  de l a  
route mriant à Lada (Coupes EF, GH e t  IJ,  fig. 161).  

b- .  A nouveau des phyllades identiques à b 
3 3 '  

c. P ro f i l  GH ( I I ,  f i g .  163). 

c l .  Des phyllades e t  quartzophyllades présentant  nettement deux s ch i s to s i t é s .  La pre- 

mière SI e s t  une s ch i s to s i t é  de f l ux  comme l ' a t t e s t e n t  l ' o r i e n t a t i o n  systématique des phyllo- 

s i l i c a t e s  e t  l a  fabrique des gra ins  de quartz.  E l l e  e s t  subvert icale .  La seconde e s t  une schis-  

t o s i t é  de fracture ou de f l ux  selon l e s  carac té r i s t iques  mécaniques des roches q u ' e l l e  a f f ec t e .  

Dans l e s  pnyllades e l l e  transpose totalement S ,  qu i  n ' e s t  p lus  a lo r s  dgcelable. S2 e s t  l a  s c h ~ s -  

t o s i t é  régionale des phyllades. 

c2. Affleurement à nouveau des bancs ( l e n t i c u l a i r e s  ? )  épais  de conglomérats polygéni- 

ques s i l iveux  à gale t s  de qua r t z i t e s .  

z 3 .  Des phyllades e t  quartzophyllades qu i  s e  p l i s s en t  en un a n t i c l i n a i  dissymétrique, 

d é j e t é  vers l ' E s t  e t  pos té r ieur  à S Ce p l i  ne semble pas l i é  génétiquement à une s c h i s t o s i t é .  
2' 

Ces quartzophyllades peuvent montrer, corne au niveau de l 'aff leurement  c l e s  deux sch is to-  
1 ' 

s i t é s  S e t  S2.  Elles  contiennent des passées l en t i cu l a i r e s  peu épaisses de conglomérats poly- 
1 

géniques s i l i c eux  a ga l e t s  de qua r t z i t e s  ( c  ) , des phyllades a rdois iè res  no i res  ou v e r t e s  ( c j )  
4 

e t  des quartzophyllades d chlor i to ide  ic 1 .  
6 

d. Pro f i l  IJ. (III, f i g .  163).  

dl .  Des phyllades e t  quartzophyllades. 

d2. ües passées peu épa isses  de s é r i c i  t o sch i s t e s  quartzeux à grenat ,  amphibole sodique, 

épidote ,  sphèae, bldnc, c h l o r i t e  e t  rarement ch lor i to ïde .  



F i g .  164. - Caracteristiques ministructurales des schistes 3 carphclites des phyllades dlArtemissia. 

d3. Des phyllades e t  quartzophyllades à chlori te,  mica blanc e t  chloritoide. 

d4. Mme facies que d 
2' 

Une f a i l l e  F correspond à un brusque changement dans l e  pendage de l a  schis tos i té .  
1 

dg. Des phyllades e t  quartzophyllades. 

dg. Des passees calcaires t r è s  recr is ta l l i s6es  dessinant un p l i  i socl inai  admettant S 2 
coume plan axial. 

d,. Des quartzi tes micacees ou quartzophyllades à y e n a t ,  chlori toide,  mica blanc , 
chlor i te ,  epidote e t  sphene . 

dg. La sé r i e  de phyllades e s t  brutalement interrompue par une masse de calcaires de 

Tripoli tza broyés, de faible largeur e t  effondrée entre deux f a i l l e s  F e t  F 2 3 -  

dg. A l'ûuest de ces calcaires affleurent  des phyllades plus ou moins riches en bancs 

de l e n t i l l e s  de caïcaires noirs ou beiges, r ec r i s t a l l i sés  e t  azoiques. Cette association a dé- 

ja é t é  &cr i t e  l o r s  de l 'étude des phyllades d'âge Permien de Karwli .  

F4. Une f a i l l e  en extension ou un contact chevauchant redressé. 

dl0. Calcaires e t  dolomies de Tripolitza. 

Les t r o i s  p ro f i l s  précédents nous montrent qu'affleure,  au niveau d1Artenissia, une s e r i e  



essent iel lement  dé t r i t ique  t r è s  épaisse,  contenant un volume f a i b l e  de dé t r i t i que  gross ie r  sous 

forme de conglomérats à ga le t s  de qua r t z i t e s .  L 'essent iel  de l a  s é r i e  e s t  formé par une asso- 

c ia t ion  de s é t apé l i t e s  e t  de métagrës d matrice pé l i t ique .  L ' in tens i té  des déformations e t  de 

l a  r e c r i s t a l l i s a t i o n  rend a l éa to i r e  tou te  comparaison avec l e s  fac iès  f l y sch  ou molasse. 

Les conglomérats polygéniques s i l i c e u x  à ga le t s  de qua r t z i t e  const i tuent  un l i en  faciolo- 

gique e t  l i thos t ra t igraphique  avec l e s  phyllades du M t .  Trules ( c f .  f ig .  155). 

L'analyse tectonique montre une n i s t o i r e  s t ruc tu ra l e  polyphasée avec deux phases de défor- 

mations intimes comme l e  confirne l'examen de l'échantillon F 122 ( f i g .  161 e t  164). Celui-ci 

montre une sch i s to s i t é  de f lux  S r ep r i s e  par une sch i s to s i t é  S2. La genèse de ce t t e  sch is tos i -  
1 

t é  S2 e s t  synchrone de l a  c r i s t a l l obas t ë se  de phénoblastes de carpnol i te ,  dont les  plus préco- 

ces sont déformés ou f rac turés .  Dans l a  majorité des cas S 2  transpose totalement S c ' e s t  l a  
1' 

s ch i s to s i t é  régionale. E l l e  e s t  p a r a l l è l e  aux var ia t ions  l i thologiques importantes. 

Les p r o f i l s  e t  l a  c a r t e  de l a  f igure  161 montrent enfin qu 'outre  ces deux phases de défor- 

mations génératr ices  de cl ivage,  ces phyllades ont  subi des déformations génératr ices  de p l i s  

décamétriques métriques, pos té r ieurs  a S e t  dont l e s  axes ont  une d i rec t ion  s o i t  NS s o i t  
2 

EW. Ces dern iëres  phases de plissement ne sont pas accompagnées par  l a  naissance de clivage. 

Du point  de vue s t r u c t u r a l  ou métamorphique, l e s  phyllades 8 Artemissia sont donc tout  à 

f a i t  semblables aux phyllades de S e l l a s i a  d'age Oligocène (Lekkas, 1980). E l les  en d i f f è r en t  

comme l e s  phyllades du M t  Trules, par  l ' ex is tence  de passées de conglomérats polygéniques si- 

l iceux versicolores.  

3 .  LES P H Y U A D E S  DE J E O R I T S I O N .  

Les s c h i s t e s  dlArtemissia se  prolongent vers  l e  ~oGd  dans l a  région de Mesorrachi,au Sud 

e t  a l ' oues t  de Jeor i t s ion  ( f i g .  161). La coupe KLM m'a permis de relever  l ' a ssoc ia t ion  or ig i -  

nale  suivante de l 'Ouest vers l ' E s t  grossièreinent ( f i g .  165) : 

a. Une masse Bpaisse de roches verddtres, relativement m s s i v e s  e t  t r è s  grossièrement 

clivées. Il s ' a g i t  d'ancieqnes roches volcaniques transformées en p ra s in i t e s  e t  glaucophanites. 

Les parageneses principales  que j'y a i  reconnues sont l e s  suivantes : 

- chlor i te  e t  a lb i t e  poec i l i t ique  - quartz - glaucophane - amphibole 51eu ver t  - épidote. 

- plagioclase e t  c a l c i t e  poec i l i t ique  - glaucophane - amphibole bleu v e r t  - épidote - 
chlor i te .  

- glaucophane - amphibole bleu ve r t  - chlor i te  t épidote C a l b i t e .  

b l .  Ces métavolcanites reposent sur  des phyllades vertes .  

b2. Plus bas des ghyllades e t  quartzophyllades montrent clairement l e s  t races d'une 

h i s t o i r e  s t ruc tu ra l e  polyphasée. Ainsi l ' échant r l lon  C 388 ! f ig .  166) e s t  a f fec té  par une schis-  

t o s i t é  Ce f l ux  S I ,  dont l e s  plans sont  soulignés par  l e s  ch lo r i t e s ,  l e s  stil-nomélanes e t  l e s  

grains de quar tz  nettement déformés e t  ap l a t i s .  La s ch i s to s i t é  S e s t  plus ou moins transposée 1 
par  une sch i s to s i t é  de f rac ture  dans l e s  horizons qréseux,de f l ux  dans l e s  horizons de phylla- 

de. L'échanti l lon C 379 ( f i g .  167) i l l u s t r e  une troisième phase de déformation ayant p l i s s é  S 2 
en uunipl is  décimétriques, légèrement anisopaques, dé je tés  vers l e  NE e t  admettant comme plan 



Fiq. 165. - Coupe a travers les phyllades de Jeoritsion (coupe K.L.M., fig. 161) . Caracteristiqmes ctrar 
turales des phyllades de Jeoritsion. 

Fiq. 166.- Schistes presentant les deux schistosités S, et S2. (Phyllades de Jeoritsion) 

ax ia l  une s ch i s to s i t é  S3. Leurs axes b sont  pa ra l l è l e s  aux l inéa t ions  l3 (S2flS3) e t  ont  une d i -  

rect ion moyenne N 330 ( f i g .  168) . Les l inéa t ions  l2 (S AS ) sont  nettement plus &spersées 1 2  
(N 25 à N 355) ( f i g .  168). 

c .  Le long des pentes du Mesorrachi a f f l eu re  une épaisseur  considérable (1500 m) de 

phyllades, quartzophyllades dont cer ta ines  renferment du ch lor i to ide .  Ces phyllades reposent 

anormalement su r  &s marbres ioniens (d) biseautés  somitalement. 

Une f a i l l e  F f a i t  buter  ces marbres contre  des phyllades (e )  s e  rat tachant  ( 7 )  au membre infé- 

r i e u r  de l a  Formation de Lakkomata. 

Ce p r o f i l  a l ' i n t é r é t  de montrer l ' ex is tence  à l ' i n t é r i e u r  & ces  phyllades non datées àe 

masses importantes de métavolcanites profondément transformées puisque aucune re l ique  magmati- 

qua n ' e s t  visfile, seules  les caractéristiques géochimiques de ces roches permettent de penser 



1 

O lcm 

Fiq.  167. -  Minipl is  congenPres de l a  s c h i s t o s i t é  S 3  (Phyl lades  de J e o r i t s i o n )  

Fiq.  168. -  Stéréoqramne des  phyl lades  de J e o r i t s i o n  : ( m ê m e s  légendes que l e s  f i q .  157 et  160 A)  

q u ' i l  s ' a g i t  d'anciennes Laves. En outre il f a i t  apparaftre à nouveau des parageneses métamor- 

phiques a t t e s t an t  l 'existence d'un métamorphisme de haute pression e t  basse température, docu- 

menté ce t t e  f o i s  à l ' a ide  de matériaux volcaniques. 

4. LES PHYLLADES DE GORANOS-ARNA. 

Cette association de phyllades e t  de métavolcanites n ' e s t  pas unique dans l e  massif du 

Taygète, on i a  retrouve près des vil lages d ' m a  e t  de Spartia d'une pa r t  i f ig.  169) e t  d 

1 'Ouest de Goranos ( f ig.  169) . 
a. J e  décrirai tout d'abord deux coupes pratiquement N-S, tracées l 'une (AB) au niveau 

de 1 'entrée orientale dlArna, l ' au t re  (CD) au Nord de Spartia ( f ig .  169). J 'y  a i  relevé l a  suc- 

cession suivante de bas en haut, e t  du Sud vers l e  Nord if ig.  170) : 

a l .  Des marbres ioniens verts  fantbmes de globig&rlnid8s t e r t i a i r e s  6prq6nisés p1Y 

du quartz e t  de 1 'a lb i te .  

a*. Une zone de mélange tectonique traduisant l e  charriage des termes sus-jacents. Le 

déta i l  de ce contact anormal a dg jà bté décr i t  (cf .  f ig .  82, 83 e t  84) . 
aj .  Une epaisseur t r è s  rmportante de schistes,  s icaschistes e t  quartzi tes.  Ces roches 

q u  dominent largement en volume, contiennent des passées lenticulaires de métavolcanites (es- 

sentiellement des glaucophanites) v is ib les  d l ' en t rée  & l 'Arna, l e  lasg de la r- ÀBnt 

Kautsouna e t  au Nord de Spartia. 

Cette coupe expose à nouveau une association de phyllades e t  de métavolcanites comparables 

a ce l les  signalées a l 'ouest  de Jeor i t s ion,  dont l e s  parageneses métamorphiques, appartiennent 

au faciès des schistes verts  à amphiboles sodiques. 



Pig .  169.- C a r t e  des p h y l l a d e s  d e  Goranos - Arna. 

1. Ebou l i s  e t  Nëogene d i s c o r d a n t .  - 2. C a l c a i r e s  e t  dolomies de l a  Formation de Lakkomata. - 3. Phyl la-  
d e s  de  l a  Formation d e  Lakkmata .  - 4.  Phy l l ades  d e  Goranos - Arna. - 5. M t a b a s a l t e  t h o l e i i t i q w .  - 6. 
Flysch ion ien .  - 7. Marbres i o n i e n s  i n d i f f 4 r e n c i é s .  - 8. Chevauchements. - 9. F a i l l e s .  - 10. Con tac t s  
s t r a t i g r a p h i q u e s .  - 11. Pendage d e s  p l a n s  de s t r a t i f i c a t i o n .  - 12. Pendage d e s  p l a n s  de' l a  s c h i s t o s i t e  2 
a f f e c t a n t  les p h y l l a d e s  de Goranos - Arna. 

b. Pour compléter l 'étude de cette région je &cr i ra i  enfin deux coupes tracées au ni- 

veau de Goranos : EF e t  FG (f ig.  169). 

Le premier p ro f i l  m'a permis de relever de bas en haut et du Sud vers l e  Nord ( f ig .  171) : 
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Fig. 170.- Coupe travers les phyllades de Goranas - Arna à l ' E s t  dlArna et au Nord de Spartia (aaqa 
M e t  CD, fig. 169). 

bl. Oes marbres irdpaiu mtiSPies de globig8rines t e r t i a i r e s  épigdnisées en quartz e t  

a lb i te .  

b2. Le flysch ionien. 

FI 
Me f a t l i e  normale fortement inclinde vers l e  Nord. 

b3. Des schistes caract6risds par l 'existence d'una passde mbtaeonglom8ratique. Il 

s ' a g i t  de métacongldra t  (à chloritolde) polygdnique (tous l e s  galets  sont siliceux) à phase 

de l ia ison gréso-pélitique. Certains galets  si l iceux rappellent de par leur couleur l e s  galets  

s i l iceux des métaconglom6rats du membre gréso-conglom8ratique de l a  Formation de Lakkcmarta. Mais 

l e s  métaconglomérats de Goranos sont beaucoup plus r e c r i s t a l l i s é s  e t  déformQs par aplatissement. 

Le second profil FG ( f ig .  171) montre de l'Ouest vers l ' E s t  : 

b3. Voir coupe précédente. 

F me f a i l l e  nonnale subverticale. 

bq. Des schistes e t  quar tz i tes  à chloritoXde. 

b5. Des nb tacong ld ra t s  t o u t  à f a i t  semblables à ceux de l a  subdivision b3. 

b7. Venant apparerrimcnt s u r  l e s  métavolcanites pr0c(ldentes, une bpaisseur très importante 

de schis tes ,  micaschistes e t  quar tz i tes  fortement replissdes. 

bg. Au sain de c e t t e  formation existe une passée relativemant €paisse oii al ternent r€- 

gulièreamnt &s chlorito-schistes e t  sérici toschistes d'une part e t  des q w r t z i t e s  micac4s a 
chloritoS&. d'autm part. Cette alternance évoque dvidemaiant un facies flysch ou molasse. 

b . A l a  s o t t i e  o r i e n t d e  de Goranos on tapera relativement facilement rma drie  Q ra- 
. . -- -1- nur braydas jalonnant un contact anoraral assez pla t .  Les phyllades in tac tes  montrant d'assez nom- 

breux miniplis d6ciadtriques. La direction des axes b (N 190) ch car miniplis e s t  en bon accord 

avec 1'- B construit à p a r t i r  des &es de l a  s c h i s t o s i t ~ .  Ces miniplis peuvent s ' in terpr4ter  

came &s miniplis dS.ntraînti.mhnt n4s lo r s  du cisaillement (f ig.  172). 

b9. Schistes, micaschistes, quartzi tes . 
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F i g .  171 A.- Coupe à travers les phyllades de Goranos - Arna 3 l'Ouest de Goranos (coupes E . P . G .  

Fig. 171 B.- Steréogranrne des phyllades aff leurant a l 'extrémite or ienta le  de Goranos. 

1. Pôles des  plans & s c h i s t o s i t é  2 .  - 2 .  axe b des minipl is  postérieur a S2, sans s c h i s t o s i t 6  assoc iée .  
- 3 axe ca lcu le .  



Dans l a  régim de Garanos-Arna affleure une &r ie  €paisse da schistes bpizmawt essentiel- 

1-t dtas6dimentaires. Cette puissante se r i e  &tr i t ique  (conglat€rats, Qras e t  @ l i t e s )  ren- 

fame des coulées volcaniques dont nous tenterons de &terminer ultérieuremant l e s  caractéris-  

tiquas g6ochimiques. Du point de vue s t ructura l  son his to i re  e s t  tout  i f a i t  comparable à 

ce l l e  des phy llades d ' Artemissia. 

Da CONCLUS 1 ON 8 

L'ensemble des observations stratigraphiques, s tructurales e t  métamorphiques que j ' a i  pu 

effectuer dans l e  massif du Taygète implique donc un plan d'organisation des phyllades &. 
coafome au &&le proposé par Lekkas (1980) . 

1. Las phyllades G. sont totalement allochtones sur l e  parautochtone ionien isboo- cénozol- 

que du massif du Taygete. Bien que datees u. de 1'01igocène l e s  phylladss du S y s t h  Cristal-  

lin Principal sont allochtones. En e f f e t  ayant subi post4rieurement a 1 ' oligocëne (Lekkas, 1980) 

un ~16tainorphisma de degré schistes verts  a glaucophane (cf. chapitre III  da cet te  nibPle 3 
eme 

p a r t i e ) ,  leur repos di rec t  sur les  sé r i e s  ioniennes non m4taJmrphiques 'Thiebault e t  co l l . ,  

1980) (f ig.  172, cf .  2- par t ie ,  f ig.  124) Fmplique leur chcvaucheiaent sur ces dernieres 

post€rieuremcnt ce métamorphisme d18ge alpin. En outre ces phyllades du Système Cris ta l l in  

Principal ont subi deux phases de &formation ayant d o ~ é  naissance a deux schistosi tés régio- 

nales, a lors  que leur soubasseinent tectonique ionien n 'a  subi qu'une phase & deformation gé- 

naratr ice d'une seule schistosi té ayant un développement régional. Chevauchant ces phyllades du 

Çystènm Cris ta l l in  Principal, ou directement l e s  marbres ioniens, €tant plus anciennes (penne- 

hias) que l e s  sér ies  ioniennes, l e s  sér les  du Complexe de Lakkomata sont bvidemmnt allochtones 

2. Las phyllaàes g. se subdivisent en deux unités. J ' a i  montré leur  suprpos i t i cn  anormale 

au SW de Lakkomata e t  au Nord de Voutiani. Ce sont de bas en haut ( f ig .  172) : 

a. Le Système Cristal lrn Principal formé essentiellement de schis tes ,  mcaschrstes,. 

phyllaü%s, métaconglomérats e t  d t a b a s i t e s  (métabasaltes tholeïtiques, c f .  chapitre 11 de ce t t e  

m&m 3- par t i e ) .  I l  affleure près des vil lages de Sellasia,  Voutiani, Jeori tsion,  Artemissia, 

Gor.noo, Arna e t  Spartia. Les schistes préci tés  ont subi une rec r i s t a l l i sa t ion  etamorphique 

potu.be, correspondant au faciès schistes ver ts  à glaucophane (cf .  chapitra 111 de ce t t e  &me 

3- par t i e ) .  - L'Histoire structurale de c e t t e  unit4 infdrieure e s t  polyphasée (cf .  supra).  

b. Le Coiiiplexe de Lakkomata dans lequel j ' a i  pu distinguer : 

bl . La Formation de Lakkomata fo&e d'un amnbre phyllade épais recouvert en concordan- 

ce par sa  couverture carbonatée tr iasique que j ' in terpre te  caoe~e l a  base de l a  & r i e  de Gavrovo- 

Tripolitza. 

b2. Les phyllades dlHagios-Analipsis datées pal6ontologiqueinent du Djulfien infdrieur. 

b3. Les phyllades de Karveli datées paléontologiquemmt du mghab ien  silparieur - 
Djulfien. 

b4. Les phyllades d'Am-Sellitsa datees pal4ontologiquement du Mvghabian s e r i e u r  à 

Parrien tanninaï. 



Fig. 172.-  Carte synthétique des phyllades s1. du Massif du Taygète. 

1. Membre carbonaté de la Formation de Lakkomata. - 2.  Membre phyllade de la Formation de Lakkomata. - 
3. Phyllades permiennes dlHaqios Analipsis - 4. Phyllades permiennes dlAgoriani (cf. Marinos et Reichel, 
1958). - 5. Phyllades permiennes de Karveli. - 6. Phyllades permiennes d'An0 Sellitsa. - 7. Phyllades 
du Système Cristallin Principal : phyllades du Mt Trules, de Sellasia, de Voutiani, dlArtemissia, de 
Jeoritson et de Goranos - Arna. - 8. Serie ionienne indifférenciée. - 9. Failles. - 1 0  Chevauchements. - 
11. Contacts stratigraphiques. - 1 2 .  Conglomérats polygéniqiies siliceux. - 13. Métabasaltes tholéxti- 
qr~s. - 14. Chloritoide. - 15. Carpholite. 

Tous ces niveaux ont subi une his to i re  structurale polyphasée comparable a cel le  du Sys- 

tème Cr i s t a l l in  Principal. Mais i c i  l a  seconde phase de déformation régionale a é t é  suffisam- 

ment fa ib le  pour ne provoquer qu'une transposition p a r t i e l l e  de ?a première schistosi té.  

Enfin l e s  matériaux constituant ce t t e  unité ont subi un métamrphisme tres faible de type 

basse température - basse (?)  pression e t  d'âge alpin. 



3. Ces deux unités s'opposent donc par l ' i n t e n s i t é  de leur métamorphisme e t  des déforma- 

t ions qui l e s  affectent, par leur strat igraphie ( S y s t h  Cr i s t a l l in  Principal : cénozoïque 

u., Complexe de Lakkomata : penno-triasique). Chaque fois  q u ' i l  a é té  possible de l 'observer, 

leur  surface de contact s ' e s t  révélée d'origine tectonique. Par conséquent e l l e s  constituent 

deux nappes totalement allochtones v i s  a vis du parautochtone ionien (d'où l a  désignation les  

"nappes des Phyllades") : l a  nappe de Lakkomata e t  l a  nappe inférieure ou Système Cr i s t a l l in  

Principal ( f ig .  172) . 
La mise en place de ces deux nappes e s t  postérieure a l 'oligocène inférieur (datation l a  

plus récente dans l e  parautochtone ionien, Bizon e t  Thiebault, 1974) e t  a un certain Oligocène 

(Lekkas, 1980). Elle e s t  en outre postérieure au métamorphisnie e t  aux phases de déformation ré- 

gionales l e s  affectant , eux-&mes postérieurs a ce certain Oligocène (Lekkas , 1980) . 

4. Dans ce massif du Taygète l e  Complexe de Lakkomata rassemble toutes les  "formations" 

cohérentes par leur âge (permo-Trias) e t  leur l i thostrat igraphie.  La strat igraphie de l a  Forma- 

t ion de Lakkomata amène à l 'rnterpréter comme l e  soubassement stratigraphique *s sér ies  carbona- 

tées  méso- cénozoïques de Gavrovo-Tripolitza . 

5. Quant au Système Cris ta l l in  Principal ,  sa datatlon de l'Oligoc8ne près de Sellasia 

(Lekkas, 1980) e t  sa position s t ructura le  inférieure conduisent a l ' i n t e rp ré te r  conun? une nappe 

de métaflysch ionien (Lekkas, 1980). 11 apparaît néanmoins que certaines masses de matériaux 

i n t e r s t r a t i f i é s  dans ce t  ensemble ont des l i thofaciès inconnus dans l e  flysch ionien du massif 

du Taygète ou dtEpire-Akarnanie e t  par conséquent -%sent problème. 

L'€tu& systématique menée précédemment m'a montré que dans un édi f ice  abondamment clivé 

par une même tectonique t e r t i a i r e ,  l e s  c r i t è res  métamorpkiques e t  structuraux deviennent secon- 

daires e t  d 'u t i l i sa t ion t r è s  délicate sinon dangereuse lors d'un processus de restauration 

stratigraphique. Les discriminations qu ' i l s  permettent de fa i re  doivent s 'effacer devant, évi- 

demment, l e s  datations directes mais aussi  l e s  analogies faciologiques e t  lithostratigraphiques. 

Dans c e t t e  réflexion au second degré il me para i t  donc raisonnable de ne pas accorder 2 

ce t t e  datation oligocene locale une valeur inductrice aussi amplifiante que celle que l u i  con- 

fere son auteur (Lekkas , 1980) . 
Pour étayer cette idée, je rappellerai l 'existence au sein des phyllades dtArtemissia de 

conglomérats polygéniques si l iceux versicolores Ces conglomérats contiennent uniquement des 

galets  de roches si l iceuses : quar tz ,  quartzi tes e t  mé tapsad tes ,  plus quelques rares p e t i t s  

galets  de schistes.  Je signalerai des conglomérats identiques au sommet du M t  Trules ( f ig .  154, 

e t  155) e t  près de Chrisafa. 

I l  ex+ote des conglomérats dans l e  flysch ionien dlEpire-Akarnanie, i ls ne sont jamais du 

type polygénique si l iceux (1.F.P. e t  I.G.R.S., 1966 ; Desprairies, 1977 e t  1979) . La quasi to- 

t a l i t é  de ces conglomérats e s t  polygénique e t  riche en galets de calcaires.  Ce dernier carac- 

t è re  e s t  logique puisqu' i ls  sont alimentés par l e  démantelement des sé r i e s  sédimentaires d'age 

mésozoïque ou cénozoïque où dominent des carbonates. Les passées s i l iceuses  radiolaritiques 

qu 'e l les  contiennent sont trop -peu importantes volumétriquement pour donner naissance a des 

mnglamérats polygéniqiies uniquement siliceux. 



Par contre dans l e s  zones al imentatr ices  du flysch ionien, dqEpire-Aicarnanie l e s  roches 

magmatiques de l a  Nappe des "roches vertes"  peuvent jouer un rd le  important. O r  je ne connais 

pas de ga l e t s  de roches magmatiques dans l e s  métaconglomérats du Systgme C r i s t a l l i n  Principal .  

Par a i l l e u r s  & t e l s  congloinérats polygéniques s i l i c e u x  sont connus d'une p a r t  dans l a  

p a r t i e  in fér ieure  (d'age Permien infér ieur  à moyen) de l a  Formation "Fodele Schichten" du sou- 

bassement permo-triasique des "Plattenkalk" c r é to i s  (Epting e t  c o l l . ,  1972) d ' a u t r e  p a r t  dans 

l e s  s é r i e s  triasico-paléozoiques d'Attique (Dereuder, 1973 ; Clément, 1976). 

L'existence de ces conglomérats polygéniques s i l i c eux  versicolores dans l e  Systeme C r i s -  

t a l l l n  Principal  pourra i t  donc S t r e  un premier indice de l a  présence de matériaux d'8ge t r i a -  

sico-paléozoique au se in  de ce lu i -c i .  

O r  il ex i s t e  auss i  dans ces phyllades dqArtemissia des passées relativement épaisses de 

s ch i s t e s ,  micaschistes e t  qua r t z i t e s  r iches en chlori tofde.  Ces l i t ho fac i è s  peuvent d ' a i l l e u r s  

e t r e  associés  aux métaconglomérats précédents. J e  signalerai de t e l l e s  roches r iches en chlo- 

r i t o i d e  i+ carpholi te)  dans l e s  micaschistes du M t  Truies ,  dans l e s  qua r t z i t e s  au Nord de 

Voutiani, dans Les s ch i s t e s  associés  aux métabasites de rCiranos e t  deArna-Spartia ( f i g .  172),  

dans cer ta ins  sch is tes  e t  qua r t z i t e s  de Dafni e t  du d6me de Lira (c f .  f ig .  192). 

O r  l e  ch lor i to lde  e s t  un bon marqueur géochimique. 11 ne peut se  foncer que dans des ro- 

ches pauvres en a l ca l in s  e t  en calcium, ayant un rapport % relativement f a ib l e  e t  r iches en 
Fe 

alumine e t  en f e r  (Halferdahl,  1961 ; Deer e t  z o l l . ,  1962 ; Winkler, 1965 ; kioscnek, 1967). 

On explique souvent l a  r ichesse en alumine de t e l s  métasédiments terr igènes par  une richesse 

cor ré la t ive  de leur  f rac t ion  argi leuse primit ive en kao l in i t e ,  minéral particulièrement r iche  

en alumine (Sagon, 1965). Un ce r t a in  nombre d'analyses chimiques de sch is tes  à chlorr toîde du 

massif du Taygete ( Région dlArtemissia) confirme ces aff i rmations.  Les f igures 173 A, B e t  C 

r l l u s t r e n t  clairement l eu r  r ichesse en aluminium, l eu r  pauvreté en a l ca l in s  ( f i g .  173 A ) ,  en 

calcium ( f ig .  173 B) , l a  v a r i a b i l i t é  du rapport Fe 'Ot l i é e  à l l ex is tence  s o i t  de glaucophane 
Mg0 

s o i t  zïe carpholi te  ( f i g .  173 C) . La f igure 174 A indique une tendance magnésio-potassique asso- 

ciée 9 ,m indice de bas i c i t é  (selon De l a  Roche, 1966) f a ib l e  à t r è s  f a ib l e  ( i n f é r i eu re  4 40). 

Toutes ces observations tendent à prouver l e  rôle  de l a  kaol in i te  dans l e s  sédiments à l ' o r ~ g i -  

ne de ces sch is tes  (De l a  Roche, 1966). 

Il n ' e s t  pas in in té ressant  de souligner que l ' o n  retrouve l e s  mêmes caractères  pour l e s  

s ch i s t e s  à chlori tofde (avec ou sans carpholi te)  des phyllades de Crète iétudi6es pa r  Seidel 

e t  c o l i . ,  1975 ; Seidel ,  1978) : tendance magnesio-potassique e t  t r è s  fa ib le  indice de basr- 

c i t é  ( f i g .  174 B ) .  O r  ces phyllades c ré to ises  sont datées du Paléozoiqiua au Trras (Krahl e t  

c o l l . ,  1981) . 

Cette kaol in i te  se s e r a i t  f o d e  par  a l t é r a t i on  poussée (monosiai l i t isat ion)  sous un c l i -  

mat l a t e r i s an t .  

O r  l e s  analyses sédimentoloqiques de Desprairies (1977-1979) ont montré que l a  kao l in i t e  

e s t  pratiquement toujours absente du cortège argi leux des roches des d i f f é r en t s  ensembles li- 

thologiques du flysch ionien d'Epire-Akamanie. Le spec t re  des minéraux argi leux contenus dans 



l e s  roches détri t iques de ce flysch ionien e s t  remarquablement homogène : chlor i te  + i l l i t e  + 

smectite . D'après l ' auteur  précité ce t t e  association t radui t  un faible degré de maturité des 

sédiments terrigènes, l i é  à l 'existence de paléoreliefs importants e t  d'une érosion t ras  vive, 

eupéchant a ins i  une a l téra t ion plus poussée sous un climat pourtant la tér isant .  

Par conséquent s i  l a  richesse re la t ive  en chloritofde de certains schistes non datés du 

Système Cris ta l l in  Principal t radui t  bien une richesse i n i t i a l e  en kaol in i te ,  ces schistes 

non datés e t  l e  flysch ionien d'Epire-Akarnanie ne se sont pas déposés dans l e s  mêmes condi- 

tions paléogéographiques. Le flysch ionien dlEpire-Akarnanie e s t  déposé durant une periode de 

tectorogenèse active, génératrice de re l i e f s  importants, dont l ' e f f e t  accélérateur sur  l 'éro- 

sion empécha une maturation poussée des sédiments argileux (Desprairies, 1977). 

Les schistes riches en chloritoide du Système Cris ta l l in  Principal se seraient  déposés 

durant une période marquée par une orogenèse beaucoup plus modér6e e t  corrélativement une éro- 

sion fa ib le ,  suffisamment faible pour e r m e t t r e  aux al térat ions continentales de progresser 

jusquia l a  kaolinisation. L'hypothèse d'un âge oligocène pour ces schistes riches en chlori- 

toide implique donc une diminution importante de l ' a c t i v i t é  tectorogénique a ce t t e  époque dans 

les  zones externes depuis l a  Grece continenrale vers l e  Peloponnèse e t  l a  Crète. Elle imolique 

en outre un apport important en kaolinite que l 'on clevrait en toute logique déceler dans l e  

flysch de Gavrovo de même age. Les quelques analyses minéralogiques effectuges dans l e  flysch 

ol~gocène de Gavrovo des M t  Lapithos (Maillot, 1970) ont mis en évidence un spectre argileux 

monotone : 00% i l l i t e  - 30% chlori te - 10% vermiculite. Ce  spectre e s t  tout  à f a i t  identique a 
celui mis en évidence dans les couches de passage du flysch de Tripolitza près dVAndritsaina 

ou dans ce flysch l u i  méme (Mania, 1970) . Je rappellerai que l a  présence de vermiculite e s t  sou- 

vent l ' indice  d'une ins tab i l i t é  tectonique chronique (Blanc - Vernet a t  c o l l . ,  1979) c'est-à- 

dire de conditions antinomiques avec celles inpliquées par l'hypothèse précédente. l a  t r è s  fai-  

ole maturité des sédiments du flysch de Gavrovo en Péloponnèse se trouve confirmée par l 'étude 

des grès de ce flysch oligocène près de Kyparissia (Mansy, 1969 e t  1971). Ces arkoses contien- 

nent en e f f e t  5 7  a 61% de feldspaths ( 29  à 33% de feldspaths potassiques e t  28% de feldspaths 

plagioclases) . 

L'hypothèse d'un bge triasico-paléozofque pour ces schistes riches en chloritofde n'impli- 

quelquant h e l l e ,  aucune singulari té paléogéographique. 11 e x i s t a i t  en e f f e t  à ce t t e  époque un 

clrmat la tér isant  e t  une certaine s t a b i l i t 6  des a i r e s  continentales permettant une a l téra t ion 

poussée donnant naissance à des p ro f i l s  évolués riches en kaollnite e t  susceptibles cl'avoir 

alimenté après démantèlement : 

a. les "schistes" permo-carbonifères d'Attique (zone @lagonienne) étudiés par Dereuder 

(1973) renfermant pratiquement tous de l a  kaolinite en quantrté relativement importante. 

b. l e s  bauxites cie karst ,  a n t k u l i ~ e m e s ,  déposées sur l a  surface tronquant l a  forma- 

tion Sises - Schichten du soubassement penno-triasique des "Plattenkalk" cré tois  (Epting e t  

coll . ,  1972). 

L'existence de schistes hyperaluminew à chloritoide dans l e  Système Cris ta l l in  E r h c i p a l  



Fiq. 173.- Composition chimique des schistes A chloritoime du Sgst&me CrxstaAlin Principal dans les dia- 

grammes A1203 - Na O + K O - Fe203 tot. + Mg0 ( A ) ,  A1203 - Fe O tot. - Mg0 (B) et A12C3 - 
2 2 2 3 

Ca0 - FO O tot. + Mg0 ( C ) .  
2 3 

1 .  Chloritoide t carpholite. - 2. Chloritoide t qlaucophane. - 3. Chloritoide seul. 

. 2 % \  

Fiq. 174 A et B.- Composition chimique des schistes 3 chloritoide seul ( l ) ,  à chloritoide + carpholite ' 
(2) du Syst&ne Cristallin Principal en Péloponnèse méridional, et des schistes 1 chlorttolde ',<:) 
de la Nappe des Phyllades de Crète (3) (d'après les données de Seiàel, 1978) dans le dia- 
g r a m  Mg0 - K O - Na O. Le nombre plarP à cijté de chaque point représentatif correspond a 

2 2 
1 'indice de basicitP de la roche correspondante selon De la Roche (1966).  



s e r a i t  donc un second indice de l a  présence de matériel triasico-paléozoïque dans celui-ci .  

Reste un dernier  l i t ho fac i a s  s ingu l i e r  dans ce Système C r i s t a l l i n  Principal .  I l  s ' a g i t  des mé- 

t abasa l tes  tho lé i t iques  de Jeor i t s ion ,  Goranos, Arna-Spartia ( f i g .  172) e t  des m é t b a s i t e s  de 

Chrisafa ( f i g .  190) . 
Les effusions volcaniques sont inconnues durant l e  dépot de tous l e s  f lyschs des externi-  

des : flysch pindique, flysch de Gavrovo-Tripolitza, f lysch ionien d'Epire-Akarnanie e t  du mas- 

s i f  au Taygète. 

L'hypothise d'un age oligocène pour ces métabasites implique : 

- s o i t  un changement important des conditions géodynamiques in te rnes  dans ce secteur  des ex- 

ternides durant l e  depot du flysch ionien. Cet te  éventual i té  n e  do i t  pas ê t r e  négligée. En ef-  

f e t  l a  t r è s  gran& épaisseur  du f lysch du Synclinal d'Epire-Akarnanie (sous-zone ionienne in- 

terne e t  sous-zone de Gavrovo) matér ia l i se  une subsidence importante e t  t r è s  brutale .  Compte 

tenu des correct ions l i é e s  à l a  compaction (Sc l a t e r  e t  Chr is t ie ,  1980) e t  d l a  surcharge sédi- 

mentaire (Steckler e t  Watts, 1978) c e t t e  subsidence e s t  de l ' o r d r e  de 0,8 km en 8 m.a. environ, 

dans l a  sous-zone de Gavrovo (oil il e s t  possible  de l ' éva luer  en négligeant malgré t ou t  l e  pro- 

blème diff ici lement  soluble de l ' évolu t ion  de l a  profondeur d 'eau) .  Une t e l l e  subsidence peut 

t i r e r  son origine ( M c  Kenzie, 1978 ; Scla te r  e t  Chr i s t i e ,  1980 ; Scla te r  e t  c o l l . ,  1980) d'un 

étirement de l a  l i thosphère avec remontée de l 'asthénosphère. Un t e l  amincissement en extension 

pourra i t  évidemment s'accompagner de montée de laves. Hais aucune observation dans l a  sous- 

zone de Gavrovo, pourtant  impliquée, ne vient  corroborer c e t t e  première thèse. 

- s o i t  l ' ex is tence  d ' o l i s t o l i t h e s  i s sus  de l a  nappe des roches vertes.  DG t e l s  o l i s t o l i t h e s  

sont inconnus dans l e  flysch ionien d'E~ire-Akarnanie. On cn connaït par  contre  dans le flysch 

beaucoup plus interne du Pinde étol ique (Beck, 1975 e t  1980). Mais l d  encore l 'absence de dé- 

pots  identiques dans l e  flysch immédiatement p lu s  interne (sous-zone de Gavrovo) rend c e t t e  

dernière explicat ion tou t  a f a i t  improbable. 

L'hypothèse d'un âge triasico-paléozoique pour ces métabasites ne pose aucun problème de 

c e t  ordre. En e f f e t  c e t t e  période e s t  carac té r i sée  par  des conditions géodynamiques in te rnes  

propres & l a  mise en place d ' intrusions basiques ou à une a c t i v i t é  volcanique notable, je c i te -  

r a i  : 

- Le Gabbro Permien de Jabalnica en Yougoslavie (Charvet, 1978) . 
- Les basa l tes  a l ca l i n s (~a l éozo ique  supérieurjde l a  s é r i e  du Teke Dere de Turquie (De 

Graciansky, 1972). 

- Les basa l tes  tho le ï t iques  (anté-  rias supérieur)de Locride dans l a  zone pélagonienne 

hellénique (Verriez, 1980). 

- Les basa l tes  tho le i t iques  permiens (permo-triasiques ?) de F i l i  , zone pelagonienne hel lé-  

nique (Clément e t  Lapierre, 1980) . 
- ~e volcanisme triasico-paléozoïque de l a  plate-forme saharienne (Busson e t  Burol let ,  1973). 

- Le volcanisme t r i a s ique  des Dinarides g. (Celet  e t  c o l l . ,  1976 ; Bebien e t  co l l . ,  1978 ; 

Ardaens, 1978 ; Ardaens e t  c o l l . ,  1979 ; Courtin, 1979 ; Berard Bergery, 1980) . 



Je soulignerai enfin que ces métabasites du Syst&me Cris ta l l in  Principal s ' in tercalent  

dans des sér ies  presentant des passées de conglomérats polygéniques si l iceux versicolores 

(Goranos) e t  des micaschistes e t  quartzi tes d chloritoIde (Goranos, Arna-Spartia, Jeori tsion) . 
I l  existe donc des indices, non négligeables, de l 'existence de masses de matériaux t r i a -  

sico-paléozoiqws au sein du "Çysteme Cr i s t a l l in  Principal". 

Ayant a t t e i n t  i c i  les  l imites de mon raisonnement, je vais confronter ce modale aux ob- 

servations fa i t e s  dans l e  manif âu Parnon (surtout sa  par t ie  méridionale). 

I I ,  LES NAPPES DE PHYLLADES DU MASSIF DU PARNON : CONFIRMATION 
ET AMÉLI ORATI ON DU MODÈLE D' INTERPRÉTATI ON PRÉCÉDENT 

Je  débuterai l a  description des phyllades S. du massif du Parnon e t  de sa prolongation 

méridionale par ce l l e  de l a  première formation définie au sein de celles-ci par Ktenas (1924). 

A, LES "COUCHES DE TYROS" ( A  TYROS), 
Dès 1924, Ktenas déf in i t ,  près du vil lage de Tyros au Nord de  éoni id ion ( f ig .  124) , l a  

formation d i t e  "Couches de Tyros" sous-jacente d l a  fomation de Tripolitza. Ces "Couches de 

Tyros" sont formées par l a  succession suivante de Sas en haut ( f i g .  173, d'après Ktenas, 1924, 

p. 61 à 63). 

Schistes argileux gr is  e t  ardoises v iole t tes  avec de rares intercalat ions de couches t u f f i -  
ques (80 m). 

Porphyrite d labrador, verte e t  t r è s  compacte (30 m) . 
Tufs schisteux violets  (6 m) 

Marbres blancs saccharoides a intercalat ions de barytine ( 4  d 10 m) . 
Schistes e t  tufs  violets  e t  verts  à fragments de roches massives (4  m). 

Schistes argileux gr is  lus t rés .  

Schistes e t  tufs  semblables l a  subdivision 5. 

Schistes e t  gres rouges ( ~ e r f é n i e n  ? )  0-5 m. 

Cette formation e s t  recouverte par : 

9. Les couches inférieures (calcaires blancs dolomitiques) d'age tr iasique des calcaires de 
Tripolis. 

Ktenas (1924) ne discuta pas en dé ta i l  l a  signification du contact entre l e s  dolomies tri- 

asiques de Tripoli tza e t  l a  formation de Tyros dans l a  région de donidion.  Parallel isant  Les 

poqhyres précédents, avec l e s  porphyres ver ts  de Krokee, puis avec l e s  quartz-kératophyres du 

Parnes il propose un âge permo-triasique ,pour les  couches de Tyros (Ktenas, 1924). La décou- 

verte ultérieure d'un calcaire marneux à F'usulinidés associé à des couches de tuf  e t  de grès 

au Nord de Holai: confirma l'appartenance de ces couches de Tyros (pro parte) au Paléozoique 

(Ktenas, 1926). 

Lors des levers de l a  carte géologique d 1.50 000 de Paralion Astros, Tataris  e t  Marangou- 

dakis (1966) mirent en évidence, un  contact transgressif des calcaires de Tripolitza sur l a  

formation de Tyros. Ils individualiserent d'autre pa r t  l a  base des dolomies de Tripolitza en 
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une formation d i t e  de Kokkina, f o d e  d'une associat ion de carbonates r iches en &&rite ,  de 

dolomies, de ca l ca i r e s ,  de marnes e t  de pyroc las t i tes .  Le sommet de c e t t e  formation e s t  da té  

par  t n a s i n a  sp. du ~ o r i e n - ~ é t h i e n  ( f i g .  175). Reprenant l ' é t ude  de ce  problème, Lekkas e t  

Papanikolaou ( 1978) décrivent un passage s t r a t i g r aph iqw progressif .  Pour ma p a r t  j ' a i  examiné 

ce contact  e t  l e  considère comme di f f ic i lement  in te rpré tab le .  I l  e s t  nettement r ep r i s  e t  com- 

pliqué par une f a i l l e  l e  long de l a  route Leonidion-Astros. 

B I  LA FORMATION DU M O N A S T ~ R E  SOTYROSa 

L'étude de l a  région au Nord de Molaf va me permettre de p réc i se r  l e s  r e l a t i ons  ex is tan t  

en t re  des t e r r a in s  volcaniques e t  dé t r i t i ques  des couches de Tyros e t  l e s  dolomies sus- 

jacentes. 

1. DESCRIPTION DE LA FORMATION DU MONASTERE SOTYROS. 

Des relevés f a i t s  en d i f f é r en t s  po in ts  A ,  B I  C ,  f ig .  176) de l a  co l l i ne  s e  dressant im- 

médiatement a l ' E s t  du Monastere Sotyros m'ont permis de recons t i tuer  l a  succession suivante 

de bas en haut e t  du SE vers l e  NW, f ig.  175 e t  177) (c f .  ~ h i é b a u l t  e t  Kozur, 1979). 

a. UN MEMBRE VOLCANIQUE ET DETRITIQUE. 

a Une épaisseur  importante de pyroc las t i tes  ou t u f f i t e s  (Lebas e t  Sabine, 1980) ver- 
1' 

t e s  t r è s  a l t é r ée s  (Plagioclase s é r i c i t i s é  , ch lo r i t e ,  Stilpnomelane 7 ,  mica blanc , c a l c i t e  

e t  quartz)  au s e in  de laquel le  a f f leurent  des passées peu épaisses de roches effusivea p rphy-  

riques. En lame mince, e l l e s  montrent dans une L s o s t a s e  c ryp toc r i s t a l l i ne  des phénocristaux 

de plagioclases (pratiquement tous a b i t i s é s )  t r è s  a l t é r é s ,  des re l iques  de clinopyroxène par- 

t ie l lement  ou totalement remplacés par des agrégats de ch lo r i t e ,  c a l c i t e  e t  épidote. 

a2. 3 m environ d'une roche grossierement c l ivée ,  verdâtre ,  renfermant : plagioclase 

a l t é r é  ,quartz ,  mica blanc . , ch lo r i t e  e t  ca lc i te .  11 s ' a g i t  vraisemblablement d'un gres ar-  

kosique a phase de l ia i son  pélito-carbonatée. Cet horizon passe vers  l e  haut à une dizaine de 

centimètres de s ch i s t e s  v io l e t s  peu indurés. 

b. UN *MEMBRE DETRITICO-CARBONATE . 
bl .  Une t ren ta ine  de mètres de c a l c a i r e s  e t  dolomies à pa t ine  jaundtre à l a  base, re- 

posant en<concordance su r  l e  membre précgdent, sans in te rca la t ion  de mylonites. Les premiers 

bancs de carbonates sont gréseux. Deux bancs plus ca l ca i r e s  d ' i soca lcaréni tes  gréseuses(a) ou 

de biocalcaréni tes  r e c r i s t a l l i s é e s  à gastéropodes e t  débris  de lamellibranches (6) m'ont l i v r é  

une r iche microfaune d '  ostracodes (dét .  Kozur) : Bisu Lcocypns n. sp. , S.irneae 22a brotzeno~um 

alpina Bunza e t  Kozur, grairpnicythers n. sp., af f .  hmg&ca (Kozur) , luzkeu*:chine 22a obZaga 

~ o z u r  , Zutkevichine 2 lu sp. , Spelunce ZZa sp. , DaminuLa ? sp. e t  Pg'ÿpridompina indet.  

b2. Une al ternance i r r égu l i e r e  de dolomies e t  ca lca i res  gr is- jaunâtre  d'une pa r t  e t  de 

marnes (phyllades ?) peu indurées, v i o l e t t e s  e t  jaunes, peu ou pas raétamorphiques apparemment. 

Quelques bancs de biocalcaréni tes  r e c r i s t a l l i s é e s  h qastéropodes e t  débris  de lamellibranches 
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Fig.  177.- Coupe de  l a  Formation du  Monastère S w o s .  ( D ' a m  T h i e b a u l t  e t  Kozur, 1979 - modi f i é ) .  

encroutés (Biopisolithes A girvanelles) m'a l ivré : Glmospim sp. ,  Lusiodiscus sp. (dét. 

Zaninetti) e t  une riche microfaune d ' ostracodes (dét . Kozur) : Simeone l l a  brotzenom-alpina 

Bunza e t  ~ o z u r ,  Ksrocythew ? sp. , Albacythere cf.  rectangu%s Kozur e t  Niklas, Albacythere 

cf .  n. sp. Kozur e t  Niklas, G m c y t h e r e  n. sp. a f f .  hungar?:ca (Kozur) , Lurkevichine 2 l .a  sp. ,  

Dardnula (? )  sp. e t  Cypridocopina indét. 

b3. 5 m de dolomies a patine jaunatre. 

b4. Une trentaine de mètres d'une alternance de calcaires jaunatres à débris de lamel- 

libranches, de dolomies e t  de marnes (phyllades ? )  peu indurées, ces dernieres devenant prédo- 

minantes dans les  quinze derniers mètres. 

c. UN MEMBRE CARBONATE. 

cl .  10 m d'une sé r i e  essentiellement carbonatée. I l  s ' a g i t  de dolomicrosparites xénoto- 

piques grises e t  lamin&es. Ces bancs d'épaisseur variable présentent en leur  sein quelques 

passées minces de calcaires en plaquettes roses, microcristal l ins,  dolomitiques e t  finement la- 

minés. 

c2. 40 à 50 m de dolomies grises a noirdtres qui  terminent ce t te  sé r i e  en venant buter 

par f a i l l e  contre des pyroclast i tes vertes comparables a cel les  du début Cie ce t te  coupe. 

2. MTERPRETAT ION ET GENERALISATION . 
Les microfaunes d'ostracodes permettent évidemment de préciser l 'bge du membre détrico- 

carhonaté. 

Fig .  176.- C a r t e  de  l a  r ég ion  de  Molaf. 

1 .  Ebou l i s  e t  Néogène d i s c o r d a n t .  - 2. C a l c a i r e s ,  dolomies de T r i p o l i t z a  e t  membre carbonate5 de  l a  For- 
mation du Monastère Sotyros .  - 3. Membre volcanique e t  d é t r i t i q u e  de  l a  Formation du Monastère So ty ros .  
- 4. Couches c a l c a r o - d Q t r i t i q u e s  de Molai. - 5. S Q r i e  ion ienne  i n d i f f e r e n c i é e .  - 6. Con tac t s  s t r a t i g r a -  
ph iques .  - 7. F a i l l e s .  - 8. Chevauchemnts  majeurs.  - 9. Chevauchements é p i g l y p t i q u e s  re5cents. - 10. 
Pendage des  p l a n s  de s t r a t i f i c a t i o n .  - 11. Pendage des  p l a n s  de l a  s c h i s t o s i t é  2 a f f e c t a n t  les couches  
c a l c a r o - d é t r i t i q u e s  de Molai. (D 'après  T h i é b a u l t  e t  Kozur, 1979 - modi f i é )  



GnamMcythere hungarica e s t  un marqueur du Carnien (Carnien inférieur e t  moyen). 

Simeonalla brotzenomun alp-ina caractérise l e  Carnien moyen (inférieur ?) . Des formes semblables 

(Simeonella brotzenom norica Bunza e t  Kozur) se rencontrent dans l e  Norien). Albacythere 

rectmzgulans a vécu du Carnien inférieur jusqulau Norien supérieur. LutkevicnineZla o b t a g a  

mrque l e  Carnien inférieur e t  moyen, mais des formes semblables exis ta ient  au Trias moyen e t  

au Norien. 

Je  retiendrai comme dge vraisemblable l e  Carnien (Carnien moyen ? ) .  

Ces ostracodes indiquent en outre que les  conditions de dépôt de ces calcaires correspon- 

daient à un milieu t r è s  peu profond, dans des eaux a sa l in i t é  légèrement variable, c'est-à-dire 

un milieu laguno-marin. 

Les membres détritico-carbonaté e t  carbonaté affleurent en outre au point D l e  long de l a  

route Sparte-Molal ( f ig .  176). Mais dans ce dernier cas l e  contact du membre détritico-carbona- 

t é  e t  du membre volcanique e s t  dysharmocique. 

La coupe EF (fig. 176 e t  17 8) montre clairement que cet te  formation e s t  biseautée à son 

sommet par un contact anormal amenant en chevauchement des dolomies blanches ou grises qui  se 

rattachent cartographiquement e t  par leur  faciès d l a  sér ie  de Tripoli tza e t  qui présentent à 

leur  base une épaisseur variable en mylonites. 

Fiq. 178.- Coupe montrant les r e l a t i o n s  s t ruc tura les  e x i s t a n t  entre  l e s  dolomies de Tr ipo l i t za  e t  l a  
Forrration du m a s t è r e  Sotyros .  (D'après Thiébault e t  Kozur, 1979) .  

1. Alluvions récentes .  - 2 .  Dolomies de Tripol i tz .1 . -  Formation du Monastère Sotyros  : 3 .  Calcaires  e t  
dolomies , 4 .  Calcaires  A débris  de lamellibranches , 5 .  Marnes , 6. P y r o c l a s t i t e s  et t u f f i t e s .  

La Formation du Monastère sutyrw a ins i  définie montre clairement un passage s t ra t igra-  

phiqw normal e t  progressif, entre un ensemble volcanique e t  détr i t ique e t  une couverture car- 

bonatée que je rattache h l a  base de l a  sé r i e  de Tripolitza. 

Les pyroclastites e t  l e s  laves du membre volcanique e t  dét r i t ique  de ce t t e  formation 

sont tout à f a i t  semblables 3 cel les  des couches de Tyros même  ou rattachées celles-ci (r€- 

gion de Krokee) (cf .  Ktenas, 1926) . 
Je proposerai donc les  homologies suivantes : (cf .  f ig .  175) : 



- Couches de Tyros p.p. = membre volcanique e t  détr i t ique,  

- Formation de Kokkina = membre détritico-carbonate, 

- Couches de TripoLis = membre carbonaté. 

Ces h&ologies, s i  e l l e s  sont exactes, renforcent notablement l a  c réd ib i l i t é  de l a  l i a i -  

son stratigraphique entre l e  membre volcanique e t  détr i t ique de l a  formation du Monastère 

Sotyros e t  l a  s é r i e  carbonatée de Tripolitza. En e f f e t  à Tyros l a  formation de Kokkina e s t  

sans aucun doute l a  base de sé r i e  carbonatée de Tripolitza. Dans l a  région de Molal l 'existen- 

ce d'un biseautage sommital important ne permet pas d'en apporter l a  preuve di rec te .  

Bien que ne possédant pas individuellement toutes l e s  caractéristiques du soubassement de 

l a  sé r i e  carbonatée de Gavrovo-Triplitza, l e s  deux formations c i t ées  en référence (Couches de 

Tyros e t  Formation du Monastère ~o ty ros )  appartiennent donc à ce dernier ,  qui présente dans ce 

cas l e s  caractérist iques suivantes : 

a. Existence d'un membre volcanique e t  dét r i t ique ,  pouvant é t r e  t r è s  épais,  caracté- 

r i s é  par des laves porphyriques e t  un volume important depyroc las t i t e se t  tu f f i t e s .  Dans l e s  

deux s i t e s  de référence précités (Tyros e t  Monastère Sotyros) ce matériel e s t  apparemment peu 

déformé e t  peu métamorphisé. 

b. Passage progressif de ce membre volcanique e t  détr i t ique à un membre carbonate 

fbase de la sé r i e  carbonatée de Gavrovo-Tripolitza) par l ' intermédiaire d'un membre dgtritico- 

carbonaté analogue à l a  formation de Kokkina (Tataris e t  Marangoudakis, 1966) ou au membre dé- 

tritico-carbonaté de l a  Formation du Monastère Sotyros ( ~ h i é b a u l t  e t  Kozur, 1979). Lâ encore 

dans l e s  s i t e s  de référence, l e s  pél i tes  de ce membre détritico-carbonaté apparaissent peu ou 

pas métamorphisées. 

Je vais maintenant progressivement étendre mon champ d'observation. J ' a i  chois i  t ro i s  ré- 

gions connues depuis l e s  travaux de Ktenas, par l'importance de leurs  affleurements de sér ies  

volcaniques : 

- La région de Molai-Apidea 

- La région de Finiki-Papadianika 

- La région de Krokee-Stephania. 

La question qui se pose maintenant e s t  de savoir si l'ensemble des phyllades de l a  région 

de Molai peut se rattacher au membre volcanique e t  détr i t ique de l a  formation de Tyros. 

1 . La coupe RN (fig. 176) va nous apporter un premier élément de réponse. J ' a i  pu relever 

à l 'Ouest du Monastère Sotyros l a  succession suivante de bas en haut e t  de l ' E s t  vers l 'oues t  

(f ig.  179) : 

a. Des pyroclast i tes ou tu f f i t e s  ( fac iès  de loin l e  plus abondant) e t  des laves porphy- 

riques. 

F. Une f a i l l e .  
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Fig. 179.- Coupe mntrant au niveau du Monastère Sotyros l e s  re la t ions  entre l e s  couches cal--détri- 
tiques de HolaZ e t  l a  s é r i e  ionienne d'une part je t  l a  Formation du Monastc3re Sotyros d'autre 
part  (coupe AN, f lg .  1 7 6 ) .  

b. Des mnglom8rats polygéniques si l iceux t r è s  hétérogranulaires. L e s  galets de quartz 

e t  de quartzi tes sont nettement ap la t i s  dans des plans para l lè les  au clivage de flux des phyl- 

lades sus jacentes  Ces conglodrats  sont tout à f a i t  analogues aux conglomérats polygéniques 

si l iceux des phyllades dlArtemissia (cf .  fig. 162 e t  163) . 

c. Une cinqua~taine cie mètres de phyllades sombres avec une schis tos i té  de flux e t  une 

schis tos i té  de fracture. Dans ces phyllades s ' i n t e r s t r a t i f i e n t  des l e n t i l l e s  de calcaires marmo- 

réens sombres d'épaisseur variable mais faible. Ces calcaires sont plus ou moins rec r i s t a l l i sés  . 
Certaines l en t i l l e s  présentent des l i ts  micacés millimétriques montrant une schistosi té de flux 

(parallèle d celle des phyllades) e t  une schistosi té de fracture.  

d. ~ u e l q w s  mètres de conglomérats polygéniques a ga le t s  de calcaire,  de quar tz i te  e t  

de métapsammite . Ces gale ts  sont nettement ap la t i s  dans des plans para l le les  au clivage des 

phyllades sous-jacentes. Quand l a  matrice argilo-gréseuse à l 'or ig ine  e s t  abondante, on peut 

y déceler une schistosi té de flux e t  une schis tos i té  de fracture.  

e. 100 à 150 m environ de phyllades e t  l e n t i l l e s  de marbres a Glomspira sp. (1 )  (dét. 

Zaninetti) compar+es B celles de l a  subdivision c e t  butant par f a i l l e  contre des marbres. 

La sé r i e  ainsi décr i te  e s t ,  par son association faciologique, trgs semblable d l a  s é r i e  

"untere klastiche e inhei t"  de Brauer e t  coll .  définie dans c e t t e  même region. Cette dernière 

sé r i e  e s t  en e f fe t  fonnée de phyllades, de marbres lent icula i res ,  de conglomérats polygéniques 

formés s o i t  uniquement de galets s i l iceux (quartzi te ou métapsammite) s o i t  de galets  s i l iceux 

e t  de gale ts  calcaires. Ces conglométats polygéniques si l iceux sont l à  encore tout à f a i t  ana- 

logues à ceux des phyllades dlArtemissia (cf. f ig.  162 e t  163) . Dans l e s  phyllades, l a  schisto- 

s i t é  régionale S2 e s t  subparallèle à l a  s t r a t i f i ca t ion  e t  transpose plus au moins mm sdi is to-  

s i t é  S nettement sécante sur l a  s t r a t i f i ca t i an .  
1 
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Fiq. 180.- Position structurale des couches calcaro-détritiques de Holai allochtones sur les marbres 
ioniens de la Montagne de Molai (coupe JKL, fig. 176). 

1. Alluvions récentes. - 2. Calcaires et dolomies de Tripolitza. - 3. Pyroclastites et tuffites de la 
Formation du Honastere Sotyros - Couches calcaro-detritiques de Molai : 4. Schistes et calcaires marmo- 
réens , 5. Conglomérats polygéniques calcaro-siliceux. - 6 .  "Flysch" ionien. 

Au sannnet apparent de c e t t e  sér ie  "untere klast iche einheit' (point M ,  f ig .  1761, Brauer 

e t  co l l .  (1980) ont  découvert un calcaire foss i l i f e re  d : LmreZZiconus ventropiirmus (ûberhauser) 

e t  "TrochoLinan procePa (Liebus) . Tous l e s  foraminifères précédents ont vécu du Ladinien supé- 

r ieur  au Carnien (Zaninetti , 1976) . 

2 .  Deux nouvelles coupes vont me permettre de préciser l'importance de ces séries d é t r i t i -  

ques dans les  phyllades de ce t t e  région e t  leur position structurale.  

Le p r o f i l  K I  ( f ig .  176 e t  180) m'a permis de relever l a  succession suivante de l ' E s t - N E  vers 

l'Ouest-SW : 

a. Des phyllades sombres présentant un clivage de flux e t  contenant des passées peu 

nombreuses de calcaires sombres, r ec r i s t a l l i sés  e t  de grain variable. Cet ensemble Qvoque net- 

tement l e s  phyllades e t  calcaires & l a  subdivision e du p ro f i l  AN (fig. 179) . 
Une f a i l l e  F 

1'  

b. Un hors t  formé par des marbres dont l e  clivage marmoréen pend vers l'Ouest. 

c. Ces marbres sont recouverts par des phyllades comparables aux précédentesmais nette-  

ment plus riches en bancs lent icula i res  e t  en l e n t i l l e s  peu épaisses de calcaires noirs ou bei- 

ges, r e c r i s t a l l i s é s  e t  azoiques. 

La coupe J.K.L. montre l a  succession suivante (f ig.  l m )  : 

d. une alternance épaisse e t  i rrégulière de phyllades e t  de  anglomérats polygéniques 

formés de galets  de quartzi te , quartzi te micacé (métapsamuite ?) e t  de calcaire recris-  

t a l l i s é  azolque . Les phyllades présentent une schis tos i té  de f lux nette. Les galets  des con- 

glom6rats sont nettement ap ia t i s  dans des plans paralleles a l a  schistosi té des ph-yllades in- 

t t rg t ra t i f i ées .  



F2 Une f a i l l e  verticale. 

e. A nouveau l 'association de phyllades e t  de conglomérats polygénfques. 

f .  Des marbres polychromes passant b des calcschistes. L'ensemble e s t  t r è s  tectonisé ( 2  

schis tos i tés)  e t  tronqué sonnuitalement par un contact anormal amenant en chevauchement l e s  ter- 

rains de l a  subdivision e ,  présentant & leur base des l e n t i l l e s  de pyroclast i tes vertes-  Ce che- 

vauchement a é t é  étudié dans l e  chapitre r e la t i f  a l a  structure des marbres ioniens dans l e  

massif du Parnon (cf. f ig.  120 à 123). 

F4 Une f a i l l e  verticale. 

g. un ensemble détri t ique e t  volcanique homologue du membre détri t ique e t  volcanique 

du complexe de Tyros. 

h. Ce dernier ensemble e s t  biseauté son sommet par des dolomies blanches ou gr ises ,  

elles-mêmes biseautées & leur base. J e  rattache ces  dernières cartographiquement e t  par leur 

faciès à l a  sér ie  carbonatée de Tripoli tza.  J ' a i  pu récolter  en leur sein (point G, f ig .  174) 

des ca lcai res  dolomitiques qui m' ont l i v r é  (dét . Zaninetti) : G b m o s p i r e  2 & friedtt Kiristan- 

Tollmann, des involutinidés nains, des ostracodes e t  des p e t i t s  gastéropodes. 

GZamospire lk friedZi a vécu du Ladinien supérieur au Rethien (Zaninetti , 1976) . Les in- 

volutinidés apparaissent dès 1'Anisien mais sont surtout fréquents au ~ o r i e n - ~ é t h i e n .  L'bge de 

ces carbonates es t  donc assez imprécis : ~niso-Ftéthien. 

Le premier problème que posent ces deux p ro f i l s  e s t  l ' in terpré ta t ion des marbres t r è s  é- 

pais (500 & 600 m minimum, b e t  f , f ig .  180) , qui apparaissent i c i  en position structurale bas- 

se. Le long de l a  route Sparte-Molaï, ces marbres sont tout a f a i t  semblables aux marbres poly- 

chromes éocènes de l a  s é r i e  ionienne du Taygète. Pour ma part  j ' in terprè te  tous ces marbres 

comme appartenant b c e t t e  même sé r i e  ionienne (cf .  fig. 176). Ces conclusions sont évidement 

incompatibles avec l ' in terpré ta t ion de Brauer e t  co l l .  (1980) fondée sur l 'étude du flanc SW 

e t  méridional de la montagne de Molaï. Ces auteurs considèrent ces marbres comme une masse in- 

t e r s t r a t i f  i é e  normalement dans les  phyllades. 

Les coupes que j ' a i  présentées montrent clairement q u ' i l  existe une indépendance to ta le  

entre l e s  phyllades e t  l e s  marbres : biseautage sommital de ces derniers, variation extrêmement 

rapide du l i thofaciès des phyllades sus-jacentes aux marbres. Bien que mes observations dans l a  

par t ie  sud de la montagne de Molaï soient moins déta i l lées ,  je fera i  l e s  remarques suivantes. 

Certains contacts marquant l e  passage stratigraphique selon Brauer e t  co l l .  ( 1980) ent re  mar- 

bres e t  phyllades sont facilement interprétables comme des f a i l l e s  : contacts dessinés parallè- 

lement a l a  ligne de plus  grande pente. Les autres paraissent génétiquement l i é s  à des f a i l l e s  

pandennes  e t  des glissements de t e r ra in  manifestement sous-estimés par Brauer e t  col l .  

Enfin l a  montagne de Molai se ra i t  l e  seul  point dans tout l e  Péloponnèse méridional 00 existe- 

r a i t ,  au sein des phyllades, une t e l l e  masse de marbres. L'interprétation de Brauer e t  co l l .  

(1980) pose d 'a i l leurs ,  b l ' échel le  de l a  seule région de Molaf-Monemsia, des probl&mes de 

passages latéraux de fac iès  auxquels ces auteurs n 'ont apporté aucune réponse . 
C'est pourquoi je considere que l e s  deux sé r i e s  "Obere klast iche e inhei tU e t  "Untere 

klastiche einheit" (Brauer e t  coll .  , 1980) ne forment qu'un seul  e t  même ensemble allochtone 



sur l e s  marbres ioniens e t  je propose de l e  désigner de manière informelle sous l e  nom de : 

couches calcaro-détritiques de Molai. 

Le second oroblème que posent ces p r o f i l s  e s t  l 'existence au se in  des "phyllades g. ", 
dans une même région peu étendue, de deux ensembles lithostratigraphiques (Formation du Monas- 

tère Sotyros e t  couches calcaro-détritiques de Molai) présentant des analogies biostratigra- 

phiques (tous deux sont datés u. du Tr ias)  mais s'opposant nettement par leur degré de re- 

c r i s t a l l i sa t ion  a t  de déformation. Les passages cartographiques extrêmement brutaux e t  rapides 

de l 'une à l ' au t re  suggërent des superpositions par l ' intermédiaire s o i t  d'une discordance, 

s o i t  de contacts anormaux tangentiels. 

Les analogies biostratigraphiques ent re  ces deux ensembles, associées aux observations e t  

conclusions que j ' a i  présentées l o r s  de l 'étude du massif du Taygete rendent tout  à f a i t  impro- 

bable l'hypothèse d'une discordance. Les f a i t s  de ter ra in  supportent donc l a  seconde hypothèse 

e t  impliquent l 'existence d'un contact anormal entre l e s  séries volcaniques c?u MonastBre 

Sotyros e t  l e s  couches calcaro-détritiques de Molal, comme indiqué sur  l a  coupe J.K.L. ( f ig .  

180) . 
L'existence de t e l s  cisaillements implique évidemment que l e s  formations q u ' i l s  séparent 

aient  eu des h is to i res  post-sédimentaires notablement différentes. Par contre e l l e  n'implique 

en aucun cas qu'el les aient  eu, a p r i o r i ,  des h is to i res  sédimentaires ne relevant pas d'une 

seule e t  &me logique sédimentaire. 

L'hypothèse l a  plus simple consiste donc à admettre que toutes ces sér ies  appartenaient a 
l 'or ig ine  à un seul  e t  même ensemble lithostratigraphique que je propose de nommer : l e  Comple- 

xe de Tyros e t  qui formerait dans ce t te  région l e  soubassement stratigraphique de l a  série car- 

bonatée de Gavrovo-Tripolitza. 

L'âge de ce Complexe de Tyros e s t  borné inférieurement, dans c e t t e  région, par l 'bge des 

microfaunes l e s  plus anciennes découvertes en son sein : Pal&ozoIque (fusulinidés - Ktenas, 

1926) e t  supérieurement par l 'age des microfaunes l e s  plus récentes q u ' i l  a l ivrées : Carnien 

(ostracodes - ~ h i é b a u l t  e t  Kozur, 1979) . 

D, LA R É G I O N  F I N I K I - P A P A D I A N I K A ,  

Cette région e s t  connue du point de vue géologique pour ses affleurements de roches volca- 

niques près de Finiki (Ktenas, 1926). En 1970, Marakis proposa des datations absolues détermi- 

nées à p a r t i r  de t r o i s  galènes récoltées dans ces volcanites. Mais l e s  âges obtenus (310 à 340 

rn.a.1 n'ont vraisemblablement aucun rapport simple avec les  âges des émissions de ces volcanl- 

tes.  En e f f e t  l a  méthode u t i l i sée  par Marakis (1970) (modèle Aolmes-Houtermans) fondée sur l a  

composition isotopique du plomb de systemes "gelés" t e l s  les  galènes e s t  abandonnée de nos 

)ours conmie géochronomètre. Elle dépend t rop du paramètre cri t ique t (moment & par t i r  duquel 
O 

La t e r re  a fonctionné en système fermé) (P i lo t ,  1974). De plus on peut considérer l a  composi- 

tion isotopique du plomb comme fixe dans ces systèmes "gelés" car l e  gain en plornb es t  negli- 

p a b l e  en raison des rapports U/Pb t r è s  faibles (in Lancelot, 1977). 

Se décr i ra i  ci-dessous une coupe NE-SW tracée a l ' E s t  de Finiki e t  Papadianika ( f ig .  181 e t  

182) q u ~  permet de mettre en évidence deux ensembles structuraux : 1 e t  2. 



1. UN ENSEMBLE STRUCTURAL INFERIEUR 1 FORME : 

a. Depuis Finiki au Nord jusqul& l a  l a t i t u d e  de P l i t r a  au Sud ( f ig .  181) par un ensemble 

dé t r i t i que  e t  volcaniaue rappelant t o u t  & f a i t  l e  membre i n f é r i e u r  de l a  Formation de Sotyros. 

Curieusement l a  fabrique de ces roches e s t  variable d'un poin t  d un autre. Certaines pyroclas- 

t i t e s  ou t u f f i t e s  montrent une n e t t e  déformation pa r  aplatissement des c l a s t e s  volcaniques, 

d 'au t res  aucune déformation . Une t e l l e  v a r i a b i l i t é  pourrai t  s 'expliquer, par  exemple, p a r  l ' e -  

xis tence de vastes cisai l lements  à l ' i n t é r i e u r  de c e t t e  masse volcanique , l e s  roches n ' é t an t  

déformées qu ' à  proximité de ces contac ts  anormaux. Seule une cartographie d é t a i l l é e  p o u r r a i t  

confirmer ou infirmer c e t t e  hypothgse. Toutes ces roches sont pa r  contre peu ou pas métamorphi- 

ques, l e s  transformations l e s  plus importantes q u ' e l l e s  ont subies  peuvent ê t r e  rat tachées 

une s p i l i t i s a t i o n  ou à un métamorphisme de t r è s  f a i b l e  degré. 

b. Au Sud de P l i t r a  par des s ch i s t e s  présentant  une sch i s to s i t 6  de f lux.  Dans ce r t a in s  

cas favorables on peut constater  que c e t t e  s ch i s to s i t é  régionale e s t  secondaire (S2 e t  transpo- 

s e ,  l e  plus souvent, totalement une sch i s to s i t é  de f l u x  antér ieure  SI. Srailer e t  col l .  (1980) 

ont  rassemblé ces roches dans une s é r i e  d i t e  " p h y l l i t  folge". Ils c i t en t  comme minéraux de mé- 

tamorphisme : l e s  micas blancs, l a  ch lo r i t e ,  l e  ch lor i to ide ,  l a  pumpelleyite, l ' a c t i no t e  e t  l e  

glaucophane. 

2 .  UNE UNITE STRUCTURALE SUPERIEURE 2 CARBONATEE. 

E l l e  repose en contact  anormal su r  l a  précédente e t  présente un biseautage basal tri% net .  

E l l e  e s t  en outre ,  a f f ec t ée  par d'importantes f a i l l e s  p a n a m é e ~ e s  ayant engendré de nombreux 

paquets g l i s s é s  (au Sud de Finiki p a r  exemple). 

L'érosion a découpé c e t t e  un i t é  supérieure en de nombreuses klippes dont l a  plus importan- 

t e  a f f leure  au SE de Papadianika ( M t  Chavalas, f i g .  181) . Le f l a n c  SW de c e t t e  dernière e s t  af- 

f ec t é  par des f a i l l e s  panaméennes. Au pied de l ' une  ee ces masses gl i ssées ,  j ' a i  r éco l t é  un 

bloc ca l ca i r e  -ifestement éboulé de ce paquet ca lca i re  (poin t  Q,  f ig. 181). I l  m'a l i v r é  

Memrdrosmm dinarica Kochansky-Devide e t  Pantic, r%androspi?a pusi ta (Ho) , Invo lutina sifluosa 

pragsofdes (merhauser) , Invo lutina sp. , variostoma sp. e t  f idothym sp. (dét .  Zaninet t i )  . 
lYeandrospira dinarica e s t  un marqueur de l lAnis ien ,  Memcirospira pusiZZa a vécu du Scy- 

t i e n  supérieur à l lAnisien.  invozutina sinuosa pragso&des appara î t  1'Anisien supérieur e t  

s ' é tend  au Norien (Zanine t t i ,  1976). Cet te  associat ion date donc précisément 1'Anisien supé- 

r i eu r .  Cet te  datation por tan t  s u r  un bloc éboulé demandait confirmation. Ceci s e  trouve heureu- 

sement f a i t  par  Srauer e t  co l l .  (1980). Ces derniers  s ignalent ,  dans des ca l ca i r e s  r e c r i s t a l -  

l i s é s  en g lace  (repgres E e t  S, f i g .  181) l a  microfaune suivante : Mecmdrospira dinarica 

Kochansky-Devide e t  Pant ic ,  Glmospim densa (Pan t i c ) ,  c"ndothyrane2la trirzi (Koehn - Zanine t t i )  . 
La présence de ce dernier  microfossile donne d c e t t e  associat ion un bge Anisien moyen a supé- 

r i e u r  (Zanine t t i ,  1976). Ces dolomies sont donc pro-parte d'bge anisien. E l l e s  s e  ra t tachent  

par  leur  f ac i è s  e t  cartographiquement aux carbonates de l a  s é r i e  de Tripol i tza.  J e  l e s  interprè-  

t e  donc comme l a  base de l a  s é r i e  carbonatée de l a  sous-zone de Tripol i tza.  

Cette in te rpré ta t ion  associée d ce l l e s  des Formations de Tyros e t  de Lakkomata (Taygéte) 

implique une hétérochronie de l a  base de l a  s é r i e  carbonatée de Tr ipol i tza  dans l e s  massifs du 

Parnon e t  du Taygète. Nous reviendrons sur ce problème lo r s  de l ' e t ude  de l a  &rie czukmet&e 

de Tr ipol i tza .  



Fiq. 181.- Carte de la region Finiki - Papadianika. 

1 .  Eboiilis ~t Néogdne discordant. - 2. Dolomies anisiennes de Tripolitza. - 3. Pyroclastites et tuffites. 
- 4. Schistes à chloritoide. - 5. Contact stratigraphique. - 6. Chevauchements majeurs. - 7. Chevauche- 
ments épiglyptiques récents. 
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Fig. 182.- Coupe ?I travers les klippes de Finiki et du Chavalas (coupe repérge sur la figure 181). 



Ostte Zoupe nontre d nouveau l a  juxtaposition dans l'espace b d e w  ensembles s'opposant 

nettement par leur degré de dtamorphisme e t  leur fabrique. La rapidité des passages latdraux 

i e  L ' u n  9 l ' au t re  suggere que ces ensembles aient  é té  rapprochés tectoniquement postérieure- 

ment & l 'acquisi t ion de leurs caractérist iques mdtamorphiques e t  s tructurales.  (f ig.  182). 

Du -point de vue stratigraphique l e s  schistes affleurant au Sud de P l i t r a  (sér ie  "phyll i t  

folge" de Brauer e t  c o l l . ,  1980) ne sont pas datés. Bien que présentant ÿne histoire struct .~- 

ra ie  comparable aux sé r i e s  détritico-carbonatées de M o l a ï ,  i ls  sont nettement plus déformCs e t  

ont subi une recr is ta l l i sa t ion métamorphique nettement plus poussie qw ces dernieres. De ce 

point de vue cette sér ie  "phyllit  folge" e s t  tout  à f a i t  comparable aux schistes affleurant  

dans l e  "d6me de Lira" iDufaure, 1975). Je rassemblerai donc ces schistes l e s  glus déformés e t  

les  plus ntétamorphiques dans le "SystBme Cr i s t a l l in  Principaln de Ktenas ( 1926) e t  Lekkas ( 19801 

L'étude de l a  région suivante (Krokee - Stephania - Lagion) va montrer que ce modèle e s t  

cohérent du point de vue l i thostrat igraphiqw, s t ructura l  e t  dtamorphique. 

E LA REG ION KROKEE-STEPHAN I A - L A G I  ON, 

L a  présence de porphyres vert antique (krokeite) e s t  connue dans c e t t e  région depuis l'an- 

t iquité.  :ls furent décr i t s  pétrographiquement pres de Krokee Four l a  premiere fois  par Boblaye 

e t  Virlet ( 1 â 3 3 ) .  Ktenas en f i t  l 'équivalent des porphyres à labrador ve r t  de la formation de 

Tyros. Paraskeropoulos ( 1964) en proposa une l i thostrat igraphie e t  précisa 11965) l a  pétrogra- 

phie des laves associées. Rdcenanent Panagos e t  co l l .  (1979) proposerent de voir dans l'ensemble 

détri t ique e t  volcanique (Dl de Krokee l a  couverture discordante d'un ensemble calcaro-marneux 

carbonifere ;Bi lui-même discordant sur un complexe métamorphique anté-carbonifere ( A ) .  

Pour m a  par t  je proposerai l e s  f a i t s  d'observations suivants e t  montrerai que l 'existence 

d'une Siscordance anté-carbonifgre e s t  t r e s  improbable. 

1. Une pmmihre coupe AB ( f ig .  183) m'a permis de relever l a  succession suivante du SW 

vers l e  NE : (f ig.  184) . 
a. Des schistes sombres, dont l a  schis tos i t€  de flux pend vers l e  N-NW. 

F. Une f a i l l e  appareinment normale pendant faiblement (45': vers l e  S-SW. 

b. Des schistes sombres comparables aux p récaen t s .  Un affleurement favorable n'a per- 

mis de constater que l a  schistosi té regionale pendant vers l e  NE e s t  secondaire (S 1 .  Elle  
2 

transpose l a  plupart du temps totalement une schistosi té de flux antérieur S1 visible seulement 

au niveau de charni&re de petits p l i s  isoclinaux. 

Fig. 183.- Carte & la rdgion de Krokee, Stephania et Iagion. 

1. Ehocilïs et Néoqene discordant. - 2. Calcaires et dolomies de Tripolitza. - 3a. Pyroclastites et tuf- 
- . .. - - C i W .  - 3b. Porphyres vert antique. - 4a. Conglomérats polyqéniques calcaro-siliceux. - 4b. Couch~s  de --= - 

Pharos et couches calcaro-détritiques du Mt Hagios Georgios. - 5. S y s t h  Cristallin Principal. - 6. 
Sbrie ionienne indifférenciée. - 7. Chevauchements. - 8. Failles. - 9. Contacts stratigraphiques. - 10. 
Pendage des plans de la schistosit€ 2 affectant les couches calcaro-détritiques d1Hagios caorgios et 
les schistes du Systenie Cri&-llin Principal. - 11. Pendage des plans de stratification. 
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F i g .  184 . -  Chevauchement des  couches volcaniques de Krokee sur l e  Syst6uie C r i s t a l l i n  Principal  3 
l 'Ouest de Stephania (coupe AB, fig. 183) .  

c. Une masse importante de t u f f i t e s  (gres e t  brèches ttifacées) (Lebas e t  Sabine, 1980) 

l e  plus souvent violettes. Le contact avec les  phyllades affleurant  plus bas e s t  anormal (<0) e t  

souligné par des cargneules. 

d. Une passée de porphyres ver ts  ou violets. Certaines de ces laves présentent une 

structure microlithique porphyrique avec de nombreuses pet i tes  amygdaies verdâtres. Les felds- 
I 

paths plagioclases sont plus ou moins s e r i c i t i s é s  e t  se révelent ê t r e  de l ' a l b i t e .  Les amygda- 

l e s  verdatres sont remplies par de l a  2réhnite organisée en ovoide fibro-radié. 

e.  es tu f f i t e s  violet tes.  Les c las tes  sont surtout des plagioclases and€sine)plus ou ( 
moins s é r i c i t i s é s ,  des débris de laves microlithiques porphyriques ou aphanitiques. La mésosta- 

se e s t  souvent hématisée. D'assez nombreux échantillons présentent de p e t i t s  ocelles de préhni- 

te .  

f .  Des porphyres verts  présentant des passées de pyroclast i tes v iole t tes  à ocelles de 

chlor i te  e t  préhnite. Il s ' a g i t  de laves microlithiques porphyriques d grands phénocristaux de 

plagioclases andésine a ib i t i sés  l e  plus souvent,tr&s sé r i c i t i sés  e t  quelques plages de chlor i te  

e t  épidote (ferromagnésiens 7 ) .  On trouve plus rarement des phénocristaux d'olivine chlori t isée.  

Dans l a  d s o s t a s e  on peut observer, lorsqu'el le n ' e s t  pas trop rec r i s t a l l i sée  : plagioclase e t  

clino-pyroxènes. 

g. Des t u f f i t e s  v iole t tes  (argilo-tufacées pouvant passer à des gres tuffacés).. 

h. Des rockes volcaniques compactes violacées. On y observe une mésostase microlithique 

trachytique enveloppant des plages formées par l e s  associations : 

- plagioclase - quartz - épidote 

- quartz - chlori te 

- quartz - chlori te - préhnite 

i. Des t u f f i t e s  comparables d ce l l e s  de l a  subdivision g. 

j. Des argiles tufacées fines l i t é e s  à l a  base devenant plus grossiares vers l e  sommet. 

Le l i tage  obsexvé e s t  i c i  d'origine volcano-détritique e t  non tectonique. Je  n ' a i  observé aucu- 

ne deformation des pyroclastes. 



k. Des t u f f i t e s  violet tes comparables ce l les  de l a  subdivision g. 

1. Des grès e t  brèches tufacés v iole ts  

8 

m. Des pyroclast i tes sombres présentant un débit en spherofde. Les pyroclastes sont 

variQs : débris de porphyre violet ,  de lave microlithique . 
n. Des argi les  e t  grès tufacés violets. Dans ces derniers j ' a i  observé des morceaux de 

serici to-schistes e t  de schistes à épidote. Ces d e n i e r s  marquent donc l 'existence d'apports 

détri t iques métamorphiques à cbtg de 1 ' apport volcanique. 

Enfin l a  plupart des dépbts volcaniques, laves ou pyroclast i tes sont recoupés par des vei- 

nes d'épidote bordées par un f in  l i s e r é  d 'a lb i te .  Ces veines sont d'épaisseur trss variable 

(au maximum 3 cm) e t  ne sont jamais déformées. En certains endroits ce t t e  épidote pénétre l a  

roche en taches verddtres diffuses. 

Le long de l a  route vers Stephania (repbre C,  f ig .  183) on retrouve des roches porphyriqes 

v iole t tes  8 grands cristaux d'andésine. Les ferro~zagnésiens sont tous épigénisés en chlori te.  

Elles renferment en outre des mingraux de métamorphisme : l a  pimipellyite e t  l a  préhnite. Elles 

sont aussi parcourues par des veines d'épidote bordées par un l i s é r é  de quartz + albite.  

La coupe prbcédente (AB, fig. 184) montre donc l e  repos d i rec t  e t  anormal d'une unité vol- 

canique ( l e s  couches volcaniques de Krokee, homologue du membre volcanique de l a  Formation 

du Monastère sotyros) sur une unité cristallophyllienne e t  intimement déformée que je rattache 

au "Complexe Cris ta l l in  Principal". 

Le p r o f i l  suivant va nous montrer que plus au Nord ce d isposi t i f  se complique légèrement. 

2. LA COUPE DE = EXISTENCE D'UNE UNITE INTERMEDIAIRE, LES COUCHES DE PHAROS. 

La coupe DE de direction SE-NW e s t  tracée depuis l e s  collines au Nord de Stefania jusqu'a 

l a  route Sparte-Gythion (f ig.  183). J ' y  a i  observé du SE vers l e  NW l a  succession suivante 

(f ig.  185 : 

C O M P L E X E  
NW S E  

DE T Y R O S  
C o u c h e s  / 

d e  P h a r o s  \L Couches  V O ~ C ~ I I I ( U ~ S  d e  IreLee 

1 -.. 
1-1; ; \ ;-::+!>--*- ' I' 

0  
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a 2  a 3  j 4  4 5 5 6  g 7  2 5 0 m  

- 

Fiq. 185.- Relations s tructura les  entre l e s  pouches volcaniques de Krokee, les couches de Pharos e t  le 
Système C r i s t a l l i n  Principal au Sud-Est de Krokee (coupe DE, f i g .  183) . 

1 .  NPcqène discordant. - 2 .  Pyroc las t i t e s .  - 3 .  T u f f i t e s .  - 4 .  Porphyres v e r t  antique. - 5 .  Pyroclast i -  
t e s  à d é b i t  en sphéroides.  - 6 .  Sch i s tes  e t  marbres. - 7 .  Systèrne C r i s t a l l i n  Principal .  



a. Un ensemble volcanique t r è s  épais ( l e s  couches volcaniques de Krokee) , surtout  

formé de pyroclast i tes (cf. subdivisions c à n du p r o f i l  AB, f ig .  1841, peu ou pas d é f o d e s  

e t  affectées 2ar un t r è s  faible métamrphisme. 

b. Une série formée par l 'associat ion de calcschistes e t  de marbres de couleur t r è s  

variable ( brunatres, blancs, noirs ou verts): l e s  couches de Pharos. Ces marbres sont datés 

u. paléontologiquement du Carbonifere (Paraskevopoulos, 1964).  Cette unité a subi une recris-  

t a l l i sa t ion  t rès  faible correspondant a l a  diagenèse profonde i?) ou plus vraisemblablement à 

un très faible métamorphisme. Par contre l e s  roches qui l a  constituent sont intimement défor- 

mées. J ' a i  pu observer dans les  calcschistes des p l i s  isoclinaux synchrones de l a  schis tos i té  

régionale (S ) replissant une ancienne schistosi té pratiquement totalement transposée. Cette 2 
succession de deux phases de déformation explique l e  débit  lenticulaires (assez général) des 

marbres. 

Les couches de Pharos ont donc des caractéristiques structurales e t  métamorphiques compa- 

rables à cel les  des couches calcaro-détritiques de Molal. 

Fig. 186.- Chevauchement d e s  couches  de Pharos s u r  le Système C r i s t a l l i n  P r i n c i p a l  au Sud de Krokee 
(repère  F ,  f i g .  183) .  

Leur contact avec l e s  couches volcaniques de Krokee ne s'observe jamais dans de bonnes 

conditions, mais un raisonnement comparable à celui  développé &propos des rapports de l a  For- 

mation du Monastère Sotyros e t  des couches calcaro-détritiques de Molai me conduit a l ' i n t e r -  

pré ter  comme un contact tectonique tangentiel.  

c. Ces couches de Pharos reposent vers l e  NW sur un ensemble nettement plus métaawrphi- 

que formé de micaschistes e t  de quartzi tes à chloritoide que je rattache au Complexe Cr i s t a l l in  

Principal. Le contact entre ces deux unités s'observe t r è s  bien dans une p e t i t e  vallée légère- 

ment au Sud du trait de coupe DE (repère F, f ig.  183) . 



S c h i s t e s  b r o y b s  

B r è c h e s  t e c t o n i q u e s  

C o u c h e s  d e  P h a r o s  

F i g .  187.-  Chevauchement des  couches de Pharos sur l e  Système C r i s t a l l i n  Principal  à l 'Ouest  de Pharos 
(rep8re G ,  fig. 183) .  

J ' a i  pu a i n s i  observer s u r  l e s  f lancs Nord e t  Sud { f ig .  186) de ce t t e  va l lée  l ' ex i s t en -  

ce en t r e  l e s  deux uni tés  p réc i t ée s  d'un contact  anormal. Celui-ci correspond à une surface qu i  

e s t  sub-parallèle à l a  s ch i s to s i t é  régionale S2 (S2//So) des couches de Pharos e t  qui ,  é t a n t  

t r è s  oblique s u r  l a  s ch i s to s i t é  S des s ch i s t e s  e t  qua r t z i t e s  du Système C r i s t a l l i n  P r inc ipa l ,  2 
biseaute sonmitalement ces dern iers .  Un contact  anormal analogue s 'observe t r è s  facilement l e  

long de l a  route Pharos - Krokee (repère G ,  f ig .  181) immédiatement à l 'Ouest Be Pharos ( f i g .  

187). Dans ce cas l a  surface de chevauchement e s t  soulignée par  des brèches tectoniques e t  un 

l i s e r é  de s ch i s t e s  e t  qua r t z i t e s  p lus  ou moins broyés. 

L e s  observations précédentes infirment &idemment l e s  conclusions de Panagos e t  c o l l .  

(1979) qui  in te rprè ten t  l e  contact précédent comme é t an t  s t rat igraphique.  

3 .  P R E C I S I O N S  SUR L ' H I S T O I R E  STRUCTURALE DU SYSTEME C R I S T A L L I N  P R I N C I P A L  

AFFLEURANT P R E S  DE DAFNI E T  KROKEE. 

Quelques observations supplémentaires vont m e  permettre de p réc i se r  l a  fabrique e t  l e  de- 

gr4 de r e c r i s t a l l i s a t i o n  des micaschistes e t  quar tz i tes  du Système C r i s t a l l i n  Principal .  

Le premier affleurement examiné s e  s i t u e  au niveau du repère H ( f i g .  183) en t re  l e s  gonts  

no 2 e t  3 ( f i g .  183) franchis par l a  route Sparte-Krokee. 

J ' a i  relevé en ce point  l ' ex is tence  de s ch i s t e s  ?résentant une s ch i s to s i t é  de f lux n e t  

aendant vers l ' E s t .  La s ch i s to s i t é  de ces sch is tes  esL tranchéé par plus ieurs  cisai l lements  



Fiq. 188.- Caracteristiques structurales  des  s c h i s t e s  e t  quartz i te s  A ch lor i to ide  du Syst6rne C r i s t a l l i n  
Principal  aff leurant  3 1 'Ouest de Krokee (repère H; f i g .  183) . 

F i q .  189.- Détai l  du banc A de l a  f igure 188. 

sub-horizontaux (C 1, 2 e t  3 ) .  Ces cisai l lements  décalent nettement un horizon A de couleur som- 

bre au sein des phyllades ( f i g .  188) . I l  s ' a g i t  d'une passée de 3 à 4 cm d'épaisseur formée de 

quartz, phengite,  chlori tofde e t  t r è s  peu d ' a p a t i t e  dans une mésostase d'oxyde de f e r  opa- 

que. J ' i n t e r p r è t e  ce t t e  roche comme un banc de métagrès a phase de l ia i son  ferrugineuse, indi-  

quant l a  s t r a t i f i c a t i o n  So. O r  l e  d é t a i l  de l a  f igure  189 montre, l ' i n t é r i e u r  de ce banc, une 

sch i s to s i t é  fo s s i l i s ée  nettement p l i s s é e  e t  fa i san t  primitivement un angle élevé avec l a  s t r a -  

t i f i c a t i o n .  Cet te  s ch i s to s i t é  S1 (fig. 189) est donc l a  plus ancienne ministructure de ces 

phyllades. Par consequent l a  s ch i s to s i t é  pr incipale  e s t  une s ch i s to s i t e  secondaire S 2 i f i g .  

188 e t  189) ayant pratiquement totalement transposé Ç en s e  développant parallelement à l a  1 
s t r a t i f i c a t i o n  So. Cette t ransposi t ion de S n ' e s t  s a s  t o t a l e  même dans l e s  phyllades, oïl l ' o n  1 
peut encore observer c e t t e  s ch i s to s i t é  S au niveau des charnières  de p l i s  isoclinaux admettant 

1 
S, comme surface axiale ( f i g .  188, repère B). 

e 

Les carac te r i s t iques  précédentes (existence de deux sch i s to s i t é s  S e t  S s 'observent 
1 2 

encore plus ou moins bien dans l e s  s ch i s t e s  quartzeux à chlor i tofde  a f f leurant  en amont du 

pont no 2 ( f i g .  189). 

Des sch i s t e s  e t  quar tz i tes  ch lor i to ide  a f f leurent  a nouveau en amont du pont no 3 ( f i g .  

189), 11s disparaissent  vers l e  haut sous un placage de néogène qui  masque leur  r e l a t i on  avec 

l e s  pyroc las t i tes  a f f leurant  à l ' E s t  de Krokee. 

A l 'Est-SE de Dafni ( f i g .  183) un chemin permet de gagner l e s  co l l ines  ca lca i res  qui  s ' é -  

levent au NE de Krokee. Le long de ce  chemin af f leurent  au niveau du repere 1 ( f i g .  181) des 

sch is tes .  Ces schistes  présentent une sch i s to s i t é  de f lux p r inc ipa l  pendant tou t  d'abord vers 

l 'Ouest puis  vers l ' E s t .  Un examen p lus  a t t e n t i f  montre q u ' i l  s ' a g i t  d'une s ch i s to s i t é  secon- 

da i r e  S transposant en règ le  générale totalement une sch i s to s i t é  S1 sauf au niveau des char- 
2 

nieres  de minipl is  isoclinaux ( f i g .  190, A, B e t  C ) .  La d ispos i t ion  des micas blancs e t  l a  fa- 

brique des quartz  montrent que c e t t e  " fo l ia t ion"  e s t  d 'o r ig ine  tectonique e t  correspond à une 



minipli isoclinal 

Fig.  190 A, B e t  C.- Caractérist iques  ministructurales  (S 1 ,  S2 ,  p l i s  syn S2,  S3)  des  s c h i s t e s  du Systè- 

me C r i s t a l l i n  Principal  a f f l eurant  à l ' E s t  de Dafni (repère 1, fig. 183) .  

ancienne schis tos i té  de flux S I .  La figure 190 indique enfin que ce t t e  schis tos i té  S a é té  dé- 
2 

formée par des miniplis dissymétriques congénères d'une schistosi té de fracture S Cette der- 3 '  
nière paraTt avoir un développement local. Elle ne s'observe pas par exemple dans les  schistes 

à chloritolde affleurant  en J (f ig.  183) dans lesquelles on repère t r è s  bien l a  schistosi té S 
2 

e t  des reliques de l a  schistosi té S 
1' 

Ces observations me permettent de préciser l e s  caractéristiques s t ructura les  des micas- 

chistes du Système Cris ta l l in  Principal. Ces derniers présentent donc une schis tos i té  régionale 

S2. Cette dernière sub-parallele à So transpose pratiquement totalement une schis tos i té  plus 

ancienne S Il peut apparaître localement une schis tos i té  S associée ou non à des miniplis 
1'  3 

congénères. Ces structures matérialisent donc l e s  étapes successives d'une h i s to i re  structurale 

polyphasée analogue à ce l l e  des schistes du Syst6me Cris ta l l in  Principal du massif du Taygète. 

4. LES COUCHES CALCARO-DETRITIQUES DU .MONT üAGIOS-GEORGIOS. 

La coupe KLM (fig.  183) tracée à l 'Ouest de Lagion va me  permettre de montrer l 'existence 

au Sud de Krokee de couches rappelant nettement l e s  couches calcaro-détritiques de Molai. 

J 'a i  pu, à p a r t i r  de l a  route Lagion-Gythion, observer l a  succession suivante grossièrement de 

l ' E s t  vers l'Ouest (f ig.  191) : 

a. Des phyllades sombres riches en bancs lenticulaires e t  l e n t i l l e s  de calcaires manno- 

réens noirs azoiques. Les phyllades présentent un clivage de flux. 



b. 60 à 70 m de métaconglomérats polygéniques formés de galets  de calcaire , de quart- 

z i t e  , de quartzite micacé (métapsammite ? ) .  Les galets  sont nettement d6formés e t  ap la t i s  

dans des plans paralleles au clivage de flux des phyllades précédentes. 

c. Des phyllades sombres. 

FI. Une fa i l l e .  

d. Des marbres ioniens paraissant horizontaux. 

F2. Une fa i l l e .  

K 

echcllc approximative 

Fiq. 191.- Coupes e t  p r o f i l s  des cotlches calcaro-d6tritiqiies de 1'Haqios Georgios (coupes KU4 et NO. 
f i g .  183) .  

e. Des schistes présentant un clivage de flux t r à s  net. Le sommet de ces derniers e s t  

formé par des pyroclastites d é f o d e s  e t  r ec r i s t a l l i sées ,  mais dans lesquelles on observe en- 

core des fantgmes de pyroclastes. Les minéraux n é o f o ~ s  sont : l a  phengite, l a  chlor i te  e t  l e  

stilpnomélane ( ? ) .  Ces pyroclast i tes ne contiennent aucun minéral indiquant un métamor;?hfsme 

schistes verts ou schistes bleus. C'est pourquoi il e s t  logique d'admettre que ces couches ont 

subi un très faible métamorphisme. 

f .  2 0  m environ de conglomérats polygéniques tout  f a i t  comparables ceux de l a  sub- 

division b .  

g. Des pyroclastites comparables à e .  

h. Des phyllades renfermant des passées lenticulaires minces de calcaires marmoréens e t  

cks $ancs de conglom6rats. 



Les couches précédentes que je dénommerai de manière informelle couches calcaro-détritiques 

du Mont Hagios-Georgios présentent donc des caractéristiques lithostratigraphiques, s tructurales 

e t  métamorphiques t r è s  proches des couches calcaro-détritiques de Molaf. 

Le p ro f i l  N.0 (f ig.  183 e t  191) montre enfin un mélange tectonique de phyllades e t  de blocs 

de marbres ioniens sur des marbres ioniens. 

Fa SYNTHESE DES OBSERVATIONS F A I T E S  DANS LE M A S S I F  DU PARNON' 

Les f a i t s  observés dans l e  massif du Parnon e t  plus particulièreuant dans l a  région Krokee 

Stephania-Lagion, confirment e t  complètent t r è s  heureusement l e  modèle propose d l a  su i t e  de 

l 'étude du massif du Taygète. Ils permettent d'amplifier l e s  conclusions suivantes : 

1. Les phyllades S. sont totalement allochtones sur l e  parautochtone ionien du massif 

du Parnon. 

L'allochtonie du Système Cris ta l l in  Principal e s t  plus délicate ii démontrer dans l e  massif 

du Parnon. Dans ce dernier cas en e f f e t  l e  degré du métamorphiqme affectant l e s  sér ies  ionien- 

nes (faciès schistes verts ,  c f .  fig. 124,  2ème par t ie)  n'apparaît pas a p r i o r i  t r è s  d i f férent  

de celui  affectant  l e s  schis tes  du Système Cris ta l l in  Principal (Schistes ver ts  B glaucophane). 

Cependant ce t t e  ressemblance ne doit  pas masquer notre ignorance quant aux pressions subies par 

ces sér ies  ioniennes (cf .  Thiebault e t  co l l . ,  1980; 2- pa r t i e ,  chapitre III). Les c r i t a res  

métkmorphiques n'étant d'aucune u t i l i t é ,  il reste l e s  c r i t è res  structuraux. O r  on retrouve dans 

l e  massif du Parnon l 'opposition déjii notée dans l e  massif du Taygète. Je rappellerai une nou- 

velle fois  que l e s  schistes du Système Cris ta l l in  Principal (cf .  région Krokee - Stephania - 
Lagion) sont caractérisés par une his to i re  structurale polyphasée présentant deux phases de dé- 

formation génératrices de deux schis tos i tés  regionales (tableau 10). L'histoire structurale des 

sé r i e s  ioniennes ne pdsen tan t  qu'une seule phase comparable (cf .  2- par t i e ,  chapitre I I I ) ,  

l a  juxtaposition de ces deux ensembles (ionien e t  Système Cr i s t a l l in  Principal) n'a pu se  f a i re  

qu'après l 'acquisi t ion de leurs caractéristiques structurales grdce d un chevauchement de por- 

tée  importante du Système Cris ta l l rn  Principal sur l e  ozrautochtone ionien. 

L'allochtonie générale des schistes du Système Cristablin e tant  proude,  ce l l e  des phyl- 

lades datees du Trias au PaléOzofq~e (Formation du Monastère SOtyrOs, couches calcaro-àétri t i -  

ques de Molaf e t  du mont Hagios-Georgios, couches de Pharos, couches V O l ~ a n i q ~ e ~  de Krokee e t  

Finiki)  n ' e s t  évideimoent plus B démontrer. 

2 .  Les phyllades &. du Parnon peuvent se subdiviser en t r o i s  grandes unités. 

Ce sont de bas en haut : 

a. Une unité inférieure ou "Système Cris ta l l in  Principal" (Ktenas, 1926) - formée de 

schistes,  micaschistes, phyllades, quartzites-Elle affeure près des villages de Dafni, P l i t ra-  

Daimonia - Lira ( f ig .  192) . 
L'étude du massif du Parnon n'apporte aucun élément d i rec t  pour confirmer son interpréta- 

t ion  comme métaflysch ionien. 



Les schistes concernés ont subi une recr is ta l l i sa t ion métamorphique dans l e s  conditions 

du faciès schistes verts & glaucophane (cf .  chapitre III de ce t t e  3ème p a r t i e ) .  L'histoire 

structurale de cette unité e s t  polyphasée (cf. tableau 10) . 
Une unité intermédiaire (Couches de Tyros u. de Lekkas (1980) dans laquelle je rassem- 

ble : 

bl .  Les couches calcaro-détritiques du mont Eagios-Georgios e t  de Molai (f ig.  192). 

Celles de Molai correspondent a l a  réunion des sé r i e s  "Untere e t  Obere Klastiche Eniheit" de 

Brauer e t  col l .  (1980). La sér ie  "Untere Klastiche Einheit" e s t  datée paiéontologiquement p.p. 

du Ladinien supérieur - Carnien (Brauer e t  co l l . ,  1980). 

b2. Les couches de Pharos ( f ig .  192) constituées de phyllades e t  marbres colorés datés 

paléontologiquement du Carbonifère iParaskevopoulos, 1964). 

Tous ces niveaux ont subi une h i s to i re  structurale polyphasée dont l e  scénario e s t  compa- 

rable à celui  du Système Cris ta l l in  Principal (cf. tableau 10). Mais dans l e  cas de c e t t e  uni- 

t é  intermédiaire, l ' i n t ens i t é  de l a  seconde phase de déformation a & t é  suffisamment fa ib le  pour 

ne provoquer qu'une transposition p a r t i e l l e  de l a  première schistosi té.  

Enfin l e s  matériaux constituant ce t t e  unité ont  subi un t r è s  fa ib le  m6tamorphisme. 

c. Une unit6 supérieure (Couches de Tyros de Ktenas (1926) e t  Couches de Tyros u. de 

Lekkas (1980) ) formée des shales, des pyroclast i tes e t  des "&ta-andésites" des "Couches de 

Tyros" (Ktenas, 19261, de l a  Formation du Monastère Sotyros, des couches volcaniques de Krokee 

e t  Finiki ( f ig .  192). 

Le membre volcanique e t  détr i t ique de l a  Formation du Monastère Sotyros a conservê des 

lambeaux de s a  couverture carbonatée, datée paléontologiquement du Carnien e t  interprétée comme 

l a  base de l a  série de Gavrovo-Tripolitza. 

Toutes ces formations n'ont subi aucune phase de déformation génératrice de structure pé- 

nétrative régionale. Elles peuvent é t r e  non métamorphiques ou affectéespar un t r è s  faible méta- 

morphisme ( fac iès  & préhnite e t  pumpellyite). 

3 .  Un raisonnement identique 8 celui  u t i l i s é  lo r s  de l 'etude des phyllades du massif du 

Taygète (cf. pa r .1 )  m'amène 8 considérer ces t r o i s  membres comme t ro i s  nappes de cisaillement : 

3a. Une nappe inférieure ou "Système Cr i s t a l l in  Principal" 

3b. Une nappe intermédiaire ou de Pharos 

3c. Une nappe supérieure ou de Tyros. 

4 .  I l  e s t  alors possible de rassembler un cer ta in  nombre de "formations" dispersées géo- 

graphiquement mais coherentes par leur age (Trias a Carbonifère) e t  leur l i thostrat igraphie en 

un complexe lithostratigraphique : l e  Complexe de Tyros (f ig.  192 ) . L'interprétation du membre 

carbonaté de l a  Formation du monastère Sotyros comrne l a  base de La sé r i e  carbonatée de Gavrovo- 

Tripolitza conduit naturellement à in terpré ter  ce complexe de Tyros comme l e  soubassement t r ia-  

s~co-paléozolque de ce t te  &me série.  



N A P P E S  D E S  P H Y L L A D E S  SERIES IONIENNES 

( .-; ,! NAPPE INF~RIEURE i SYSTEME CRISTALLIN PRINCIPAL NAPPE NAPPE < ., 
INTERM~DIAIRE SUP~RIEURE \ " ,/ 

TAYCETE PARNON -. .-*/ 
TAYCETE PARNON OU DE OU DE 

STRUCTURES 
METABAS ITES 

PHAROS - LAKKOMATA TYROS 
MICASCHISTES MICASCHISTES 

I I I \ /\ / 

NON O B S E R V ~ E  NON OBSERVEE NON OBSERV~E 

PHASES DE D~FORMATI OP 
P L I S  DEJETES OU NON A P E T I T E  ET GRANDE  CHE ELLE P L I S  h P E T I T E   CHE ELLE 

SANS SCHISTOSIT~ C O N G ~ N ~ R E  SANS SCHISTOSIT~ CONG~NERE 

T a h l .  10 - S y n t h b s e  d e s  p h a s e s  d~  d 6 f o r m a t i o n  a y a n t  a f f e c t e  les séries i o n i e n n e s  d e s  m a s s l f s  d u  T a y q b t e  e t  du Parnon  d 'r ine p a r t ,  l e s  nla- 
t e r i a u x  d e s  n a p p e s  d e s  P h y l l a d e s  d ' a u t r e  p a r t .  L e s  d i r e c t i o n s  d e s  a x e s  h d e s  m i n i p l i s  a s s o c i e r s  a u x  d i f f é r e n t e s  p h a s e s  s o n t  
l e s  s u i v a n t e s  : 1. séries i o n i e n n e s  - p h a s e  I T I  : N 130 N 190 e t  N 4 0  à N 345 - p h a s e s  TT2 e t  IP2 : N 310 a N 5 0  ; 7. Phyl -  
l a d e s  - p h a s e  La2 : N 220 .3 230 - p h a s e  Sc2  : N 140  A N 230 e t  N 50 A N 320 - p h a s e  La3 : N 250 p h a s e  S c 3  : N 105 3 N 145 

(Vouti  a n i  - S e l l a s i a )  e t  N 330 à N 340 ( J e o r i t s i o n )  . 



5 .  Je  soulignerai l 'existence dans Les couches calcaro-détritiques de Molai (datées u. 
paléontologiquement du Trias) de conglomérats polygéniques s i l i c e w  tout  a f a i t  comparables d 

ceux signalés dans l e  Systëme Cris ta l l in  Principal du Taygète. Cette observation renforce évi- 

demment l a  probabilita de l 'existence de matériaux d'âge triasico-paléozofque dans ce dernier, 

toujours interpr6té globalement comme du métaflysch ionien. 

6 .  Le métamorphisme e t  les  déformations affectant  l a  Nappe intermediaire étant  postérieurs 

au Trias supérieur sont donc alpins. I l  n ' e s t  pas possible de préciser davantage dans l e  seul 

massif du Parnon. 

1 1 1 CONCLUS 1 ONS G É N É R A L E S  : I N T E R P R ~ T A T I  ON STRUCTURALE ET 
STRATIGRAPHIQUE DES PHYLLADES SCl DU PÉLOPONNÈSE MERIDIONAL, 

La conjonction e t  l'homologie des observations fa i t e s  dans l e s  massifs du Taygète e t  du 

Parnon m'autorisent donc d proposer un modèle général des phyllades g. En e f f e t  un certain 

nombre d'affirmations peuvent ê t r e  étendues l'ensemble du Péloponnèse méridional. 

A ,  LES PHYLLADES SL, SONT TOTALEMENT ALLOCHTONES ET CHEVAUCHENT LE PARAUTOCHTO- 

NE I O N I E N  DES MASSIFS DU TAYGÈTE ET DU PARNON, 

Cette allochtonie générale t r adu i t  en e f f e t  l 'existence de différences notables dans l e s  

h is to i res  post-sédimentaires des phyllades &. e t  de ce parautochtone ionien. 

B I  LES PHYLLADES SC, SONT C L I V É E S  E N  TROIS NAPPES DE CISAILLEMENT AU MOINS, 

1. UNE NAPPE INFERIEURE DITE " SYSTEA~" CRISTALLIN PRINCIPAL", 

(Ktenas, 1926 ; Lekkas, 1980) , formée de schistes,  micaschistes, quartzi tes,  métaconglomé- 

ra t s  polygéniques si l iceux e t  métabasaltes itholeftiques intraplaques, cf .  chapitre II de ce t t e  

par t ie)  . Elle affleure près des vil lages de Sellasia,  Voutiani, Jeor i t s ion,  Artemissia, 

Goranos, Arna-Spartia, Dafni, P l i t r a  - Daimonia - Lira ( f ig .  192). 

La seule datation pal4ontologique connue d o ~ e  un âge Oligocène (Lekkas, 1980) . L e s  

schistes concernés ont subi une rec r i s t a l l i sa t ion  métamorphique dans l e s  conditions du faciès 

Schistes Verts a glaucophane (cf .  chapitre III de ce t te  3- p a r t i e ) .  Ce dernier minéral n 'a  

é té  observé que dans ce t t e  unit6 inférieure.  

L 'h is to i re  structurale de ce t t e  unité inférieure e s t  polyphasée (cf .  tableau 10). 

Fig. 192 A et B.- Les nappes des Phyllades. 

Fig. 192 A.- a. Dolomies. - b. Phyllades, schistes, micaschistes et quartzites. - c. Pyroclastites et 
tuffites. - d. "Andésites". - e. Calcaires marmoréens. - f. Conglomérats polygéniques siliceux. - g. 
Conglomérats polygéniques calcaro-siliceux. - h. Métabasaltes tholéitiques. - i. Couches de houille des 
Rhyllades de Lira. - j. Contact anormal basal de la Nappe de Gavrovo-Tripolitza méso- cénozofque, - k. 
Contact anormal basal de la Nappe supérieure (de T~ros) des Phyllades. - 1. Contact anormal basal de 
la Nappe intermédiaire des phyllades. - m. contacts anormaux résultant de l'imbrication précoce du flysch 
ionien et de matériel triasico-paléozoïque appartenant à la base de la série de Gavrovo-Tripolitza. - 
n. Contact anormal basal des Nappes des Phyllades. 

~ i q .  192 B.- 1. Nappe supérieure des phyllades. - 2. Couches de Pharos. - 3. Couches calcaro-detriti- 
ques de Molai. - 4. Formation de Lakkomata. - 5. Phyllades dlHagios A n d p s i s  - 6. Phyllades d'An0 
Sellitsa. - 7. Phyllades oligocènes de Sellasia. - 8. Phyllades non datées du Système Cristallin Prin- 
cipal. - 9. Chevauchement. - 10 Métabasaltes tholéftiques. 





2.  UNE NAPPE INTERMEDIAIRE DITE DE PHAROS - LAKKOMATA, 

( ~ h i é b a u l t ,  1981) ( à i t e  également Couches de Tyros p.&. de Lekkas, 1980) dans laquel le  je 

rassemble : 

2a. LA FORMATION DE LAKXOMATA ( f i g .  192) formée d'un membre phyllade (d'Hge permo-tria- 

sique) recouvert en concordance par  une s é r i e  carbonatée, datée paléontologiquement du Tr i a s ,  

que j ' i n t e rp rè t e  comme l a  base de l a  s é r i e  de Gavrovo-Tripolitza res tée  adhérente son sou- 

bassement t e r r i g h e .  

2b. LES COUCBES CALCARO-DETRITIQüES DU MONT HAGIOS-GEORGIOS ET DE MOIAI ( f ig.  192) . 
Celles  de Molaf correspondent à l a  réunion des s é r i e s  "Untere e t  Obere KLastische Einheit" 

de Brauer e t  c o l l .  (1980). I l  s ' a g i t  d'un ensemble de phyllades, métaconglomérats, métavolca- 

n i t e s  e t  marbres. La s é r i e  "Untere Klast ische Einheit" e s t  datée pal4ontologiquement u. du 

Ladinien supérieur  - Carnien (Brauer e t  c o l l . ,  1980). 

2c. LES PWLLADES PERMIENNES D'HAGIOS-ANALIPsIS a f aeu ran t  au Nord du v i l lage  de Voutia- 

n i  ( f i g .  192). El les  montrent une al ternance de phyllades e t  marbres datés  paléontologiquement 

du Djulfien infér ieur .  

2d. LES PHYUADES PERMIENNES DE KARVELI ( f i g .  1922, al ternance de phyllades e t  marbres 

datés  paléontologiquement du Murghabien supérieur - Djulfien. 

2e. LES PWLLADES PERMIENNES D'AN0 SELLITSA ( f ig .  192) composées de phyllades, méta- 

volcani tes  e t  marbres ayant fourni des Pusulinides d'dge Murghalien supérieur a Permien termi- 

nal .  

2f. LES COXHES DE PHAROS ( f ig .  192) const i tuées de phyllades e t  marbres colorés da tés  

paléontologiquement du Carbonifère (Paraskevopoulos, 1964). 

Toutes ces  phyllades sont carac té r i sées  par une h i s to i r e  s t ruc tu ra l e  polyphasée e t  un 

tres f a ib l e  métamorphisme. 

3. UNE NAPPE SUPERIEURE OU DE TYROS. (Couches de Tyros de Ktenas, 1926 - Couches 

de Tyros u. de Lekkas, 1980) rassemblant l e s  Couches de Tyros de Ktenas (1926) , l a  Formation 

du Monastere Sotyros e t  l e s  couches volcaniques de Krokee e t  F in ik i  ( f i g .  192) . 
Le membre carbonaté de l a  Formation du Monastère Sotyros e s t  daté  paléontologiquement du 

Carnien e t  i n t e rp ré t é  comme l a  base & l a  s é r i e  de Gavrovo-Tripolitza. Le matériel  de c e t t e  

nappe de Tyros n ' a  subi aucune phase de déformation génératr ice de s t ruc ture  p4nétrative ré- 

gionale. Il peut e t r e  dépourvu de métamorphisme ou af fec t6  par  un t r è s  f a ib l e  nétamorphisme 

( facrès  à préhnite  e t  pumpellyite) qui ne peut a t r e  daté  par rapport  d 'éventuel les  déforma- 

t ions  d'dge a lp in .  11 e s t  donc dé l i ca t  d'affirmer q u ' i l  e s t  necessairement d'age alpin. I l  

pou r ra i t ,  en e f f e t ,  r é su l t e r  de phénomènes deutdriques ou d'un "mdtanwrphisme hydrothermal" 

marquant l e s  dernières phases d'évolution de ces épanchements volcaniques d'aga probable 

Ladino-Carnien. Cette incer t i tude  n 'en t ra ine  malgré t o u t  aucune ambiguit4 quant aux pressions 

e t  températures maximales subies par ce matériel qu i  ne peuvent avoir  excédé l e s  conditions 

(P, Tl de s t a b i l i t é  de l ' assoc ia t ion  préhni te  + pumpellyite (sans ac t ino t e ) .  



C l  L E  MATÉRI EL DES NAPPES SUPÉRI EURE ET INTERM~DIAI  RE A P P A R T I E N T  A LA S ~ R I E  DE 

GAVROVO-TRIPOLITZA DONT I L  C O N S T I T U E  L E  SOUBASSEMENT, 

Dans l e s  massifs du Taygète e t  du Parnon, il e s t  a lors  possible de rassembler un certain 

nombre de "formations" dispersées géographiquement m a i s  cohérentes par leur bge (Trias-Permien- 

Carbonifère) e t  leur l i thostrat igraphie en deux Complexes lithostratigraphiques : l e  Complexe 

de Lakkomata e t  l e  Complexe de Tyros (f ig.  192). La présence dans ces Complexes de membres car- 

bonates assimilés a l a  base de l a  sér ie  carbonatée de Gavrovo-Tripolitza conduit tout naturel- 

lement d in terpré ter  ces Complexes comme l e  soubassement stratigraphique originel  tr iasico- 

paléozoïque de ce t t e  sér ie  carbonatée de Gavrovo-Tripolitza. 

Ces deux Complexes ont donc même valeur zonéographique. Leur équivalence la téra le  t radui t  

une différenciation régionale de ce soubassement au cours du Trias,marquée par l a  présence ou 

1 'absence d'un volcanisme "andésitique" important, par 1 ' âge précoce ou plus ancien de 1 ' ins- 

t a l l a t ion  de l a  sédimentation holocarbonatée (f ig.  192) . 

Dl LA NAPPE INFÉRIEURE CORRESPOND A DU MÉTAFLYSCH I O N I E N  Q U I  RENFERME DES IM- 

BR1 CATIONS D E  M A T ~ R I  ELS T R I A S  1 CO-PALÉOZOÏQUES DU SOUBASSEMENT DE GAVROVO- 

T R I P O L I T Z A ,  

La seule datation paléontologique connue (Oligoc&ne - Lekkas, 1980) e t  l a  position structu- 

rale inférieure,  directement sur l e  parautochtone ionien, amènent a in terpré ter  ce t t e  unité 

comme une masse de métaflysch ionien (Lekkas, 1980) . 
J ' a i  montré en outre lors  de l 'étude du massif du Tayggte (cf .  par. 1.1 que certaines mas- 

ses de matériaux i n t e r s t r a t i f i é s  dans ce t  ensemble possédaient des l i thofaciès  inconnus dans 

l e  flysch ionien du Taygète ou d'mire-Akarnanie (Grgce continentale). Ce sont : 

- des conglomérats polygéniques si l iceux versicolores, identiques à cer ta ins  c o n g l d r a t s  des 

sé r i e s  calcaro-détritiques de Molaï du Complexe de Tyros (cf. supra) ; 

- des passées de schistes e t  quartzi tes à chloritofde ; 

- des métabasaltes tholef tiques. 

J '  a i  admis un age triasico-paléozoïque t r è s  probable, pour ces masses de matériaux imbri- 

quées dans l e  métaflysch. Cette thèse conduit logiquement à deux modèles in terpré ta t i fs .  I l  

s ' a g i t  i c i  : 

1) s o i t  d'une sé r i e  détri t ique compréhensive déposée du Trias au Miocène dans un s i l lon des 

"phyllades" (Wunderlich, 1971 e t  1973 ; Kopp e t  O t t ,  1977 ; Jacobshagen e t  c o l l . ,  1976 e t  1978 ; 

Jacobshagen, 1979 ; Altherr e t  Seidel, 1979). Aucune datation paléontologique n'étayant ce t te  

hypothèse, e l i e  na m'apparaft n i  jus t i f iée  n i  nécessaire (cf. annexe no 1) 

2 )  Soit  &'rint imbrication tectonique ou stratigraphique (o l i s to l i thes )  , précoce (antd- 

r i s u r e  ou synchrone de la premidre phase de ddfonncltion pdndtratioe SC1 ayant af fecté  ces 

phyttades) de matériel triasico-paléozoïque du soubassement de Gavrovo-Tripolitza dans une 

masse de flysch ionien. C'est ce modèle que je retiendrai car il ne nécessite aucune hypothèse 

paléoqéographique supplémentaire. 



E l  LA NAPPE I N F É R I E U R E  ( "SYST~ME CRISTALLIN PRINCIPAL")  : U N E  IMBRICATION SÉDI  - 
MENTAI RE O U  TECTONIQUE PRÉCOCE DANS LE MÉTAFLYSCH 1 ON1 E N ,  

Le s eu l  modèle génétique simple correspondant aux d i f f é r en t e s  observations e s t  c e l u i  d'une 

imbrication précoce (an té  ou syn phase SC tableau 10) de matériaux appartenant d'une p a r t  à 
1' 

l 'autochtone de ce système c r i s t a l l i n  (zone ionienne) e t  d ' a u t r e  pa r t  aux Complexes l i t hos t r a -  

tigraphiques qui l u i  sont  t r è s  généralement superposes. (Element du substratum paléozoique ou 

de l a  couverture sédimentaire carbonatée de Gavrom-Tripolitza) . 
Le métaflysch ionien do i t  provenir d'une p a r t i e  du s i l l o n  ionien p lus  interne que c e l l e  

où s e  sont  accumulées l e s  s é r i e s  const i tuant  aujourd'hui l e s  massifs du Taygète e t  du Parnon, 

puisque ces derniares on t  subi une h i s to i r e  s t ruc tu ra l e  p lus  simple e t  des deformations moins 

intenses que ce l les  subies  par l e  "Système C r i s t a l l i n  Principal" .  I l  convient de rappeler  que 

l e  passage des ca lca i res  ioniens au flysch s 'observe bien dans l e  Tayg&te e t  que ce f lysch  

n ' a  pas du tout  l e s  caractères  de déformation e t  de métamoqhisme du métaflysch qui  l e  chevau- 

che. 

Le métaflysch pourra i t  provenir de l a  sous-zone ionienne interne dont on connaft l a  gran- 

de épaisseur  du flysch (6000 m) en Epire - Akarnanie (I.G.R.S. e t  I .F.P.,  1966) . I l  p a r a i t  en 

e f f e t  raisonnable de prolonger c e t  ensemble puissant  vers l e  Sud e t  l e  Péloponnèse méridional, 

puisque l ' épa isse  s é r i e  de flysch de Gavrovo qui  l u i  e s t  paléogéographiquement e t  génétique- 

ment l i é e  se  prolonge vers  l e  Sud ( I z a r t ,  1976 ; Fleury e t  c o l l . ,  1979 ; Fleury, 1980). Reste 

à préc i se r  l a  cause de ces imbrications. L'explication l a  p lu s  simple e s t  c e l l e  d'imbrications 

tectoniques précoces (syn phase SC cf .  tableau 10) de matériaux du soubassement t r i a s i co -  
1' 

paléozofque de l a  zone de Gavrovo-Tripolitza ayant pénétré mécaniquement dans l a  masse épaisse 

du f lysch de l a  sous-zone ionienne interne l o r s  du sous-charriage de cel le-ci  sous la précéden- 

t e .  

Mais il ne faut pas négliger une autre  hypothèse ce l l e  de vastes o l i s t o l i t h e s  ou kl ippes 

sédimentaires ayant g l i s s é  depuis l a  zone de Gavrovo-Tripolitza dans l e  bassin de f lysch de 

l a  sous-zone ionienne interne. J ' a i  déja indiqué (cf .  2ème p a r t i e )  que l e  dépdt de f o r t e s  épais- 

seurs  de flysch dans l a  sas -zone  ionienne interne e t  dans l a  sous-zone de Gavrom correspon- 

d a i t  à une for te  subsidence. Mais notre méconnaissance de l ' évolu t ion  bathymétrique de ces  

bassins de flysch i n t e r d i t  de donner une évaluation correcte  de l a  subsidence sans surcharge 

sédimentaire correspondante e t  par  conséquent de l ' éventue l le  extension horizontale ,  cause 

possible  de ce t te  subsidence relativement bru ta le .  J e  ne peux donc raisonner que par compa- 

rarson avec d 'autres  régions ou c e t t e  extension a pu é t r e  déterminée. O r  si l 'on observe l e s  

f igura t ions  données par  Montadert e t  co l l .  (1979) puis  Le Pichon e t  co l l .  (1981) pour l a  marge 

Nord-Armoricaine i f ig .  4a, b e t  c i n  Le Pichon e t  c o l l . ,  1981) l e s  miroirs  de f a i l l e  en ex- 

tension schématisés par  ces auteurs  amènent à l 'affleurement des épaisseurs sédimentaires in- 

f é r i eu re s  à 4 km. O r  l a  s é r i e  carbonatée céno-mésozaSque de Gavrovo-Tripolitza dépasse vraisem- 

blablernent l e s  4 km d 'épaisseur  ( 3  km du Jurassique supérieur au Priabonien terminal) .  La mise 

à nu (au contact de l ' e a u  de mer) du soubassement de Gavrovo-Tripolitza, permettant son débi t  

u l t é r i e u r  en ol is tolr thes supposerait  donc l ' in te rvent ion  de f a i l l e s  en extension faisant subi r  



aux blocs considérés des rotat ions considérables. 11 paraî t  par conséquent peu probable que 

d'éventuelles klippes sédimentaires nées par effondrement au niveau de f a i l l e s  en extension 

aient  pu intéresser l e  soubassement triasico-paléozofque de ce t te  sous-zone de Gavrovo. Par 

contre un t e l  d isposi t i f  en extension rendrait  t r è s  probable l 'existence de klippes sédimentai- 

res formées de calcaires méso-cénozolques de Gavrom-Tripolitza, or  de t e l l e s  klippes précoces 

sont i n c o ~ u e s  dans ce t t e  Nappe inférieure des phyllades. 

L'explication l a  plus probable e t  l a  plus sa t is fa isante ,  ce l l e  b laquelle va m a  préférence 

consiste en l ' imbrication tectonique précoce de lames de soubassement triasico-paléozoique 

de Gavrovo-Tripolitza dans l e  métaflysch ionien. 

F ,  LE MÉTAMORPHISME ET LES DÉFORMATIONS AFFECTANT LES NAPPES DES PHYLLADES SONT 

D ' AGE ALP 1 N ET  PLUS PRÉC 1 SÉMENT POST-OLI GOCÈNE ET ANTÉ-TORTON 1 EN, 

Attribuant l e s  marbres ioniens du massif du Taygète à l a  base de l a  sé r i e  de Tripolitza 

e t  l e s  interprétant  comme discordants sur  l e s  phyllades, l e s  levers cartographiques de 

Phillipson (1892) avaient conduit Negris (1914, 1919) a une t e l l e  conclusion fondée, il e s t  

vra i ,  sur  un raisonnement contestable de nos jours. 

Constatant qu'un métamorphisme a f fec ta i t  des phyllades d'age permo-carbonifère, interpré- 

tées comme passant stratigraphiquement (sans discordance) à l a  sé r i e  carbonatée mésozofque de 

Gavrovo-Tripolitza (considérée comme autochtone a c e t t e  époque) Paraskevopoulos (1964) proposa 

un &ge alpin pour ce métamorphisme. 

Après l a  mise en évidence du caractère allochtone de ce t t e  sé r i e  mésozoïque de Gavrovo- 

Tripoli tza,  j ' a i  confirmé ce t t e  proposition en montrant ( ~ h i é b a u l t ,  1976) que l e  métamorphisme 

a f fec ta i t  l a  nappe i n t e d d i a i r e  (formation de Lakkomata) datée du Trias supérieur. 

La découverte de nannoflores d'age Oligocène dans l a  nappe inférieure (Système Cr i s t a l l in  

Principal) (Lekkas, 1980) permet d'étendre ce t t e  affirmation b l'ensemble des nappes des phyl- 

lades. I l  n 'exis te ,  en Péloponn&se méridional, aucune observation (cf .  annexe no 2 de ce cha- 

p i t r e  1) en faveur de l 'existence d'une discordance hercynienne ou d'un socle ancien au sein 

des phyllades (Nappes supérieure e t  rnterrnédiaire) se rattachant au soubassement de Gavrovo- 

Tripolitza. 

Les deux phases de déformations principales ayant affecté l e s  nappes des phyllades e t  l e  

métamorphisme associé sont donc posterieures à un certain Oligocène. Les développements précé- 

dents m'ont permis de démontrer v'ils éta ien t  antérieurs au clivage des phyllades en plriçieurs 

nappes e t  au charriage de ces dernières su r  leur autochtone ionien. O r  l ' é d i f i c e  s t ructura l  

a ins i  formé e s t  recouvert par des dépdts discordants dont l e s  plus anciens sont datés du Plio- 

cène inférieur terminal (plus récent que l a  biozone à G1. margaritae) en Péloponnèse méridio- 

nal (Kowalczyk e t  coi i . ,  1977). 

Dans 1 ' I l e  de Cythère l e s  couches transgressives e t  discordantes sur l e  Pinde, l e  Gavrovo- 

Tripoli tza e t  l e s  Phyllades sont datés b leur base du Tortonieninférieur, puis du Pliocène 

(Christodoulou, 1966 ; Freyberg, 1967 ; Theodoropoulos, 1973 ; Meulekamp e t  col l . ,  1979). 



En Cràte enfin, l a  transgression du Néoggne discordant débute au Miocène sugerieur 

(Aubauin e t  Dercourt, 1965) ou plus précisimant l a  l imite Serravallien - Tortmien (Drooger 

et mulekamp, 1973). Les événements tectono-métanmrphiquao ayant affecte l e s  nappes des Phyl- 

lades se scnt donc déroulés entre un certain Oligocène (- 35 -30 m.a.) e t  l a  l imite Serraval- 

l i e n  - Tortonien (-  11 3 - 12 m a . ) .  

Cette fourchette a e t6  confinnée en CrPte par l a  datation g6ochronologique (méthode : 
39 40 

Ar /Ar des paragenèses du métamorphisme EIP-BT des Phyllades : - 20 ma .  (Seidel e t  col l . ,  

1977 e t  1979 ; Seidel, 1978). 

La presence d'Oligocène (Lekkas, 1980) dans l a  Nappe inférieure (Système Cr i s t a l l in  Prin- 

cipal )  rend par contre peu crédibles l e s  datations g6ochronologiques (- 33 à - 37 m.a.1 pro- 

posbes par Panagas e t  col l .  (1979) pour deux paragenèses & ce t t e  m€!ne nappe in f i r i eu te  pres 

de Krokee en Péloponnese méridional. 

L'interprétation s t ra t igraphiqw des Phyllades, leurs structures e t  l e  calendrier de leur 

h i s to i re  post-sédimentaire paraissant maintenant acquis, il me res te  p d c i s e r  l e s  caracteris-  

t iques des métavolcanites qu 'e l les  renferment puis l e s  conditions pnysiques (P e t  T) du méta- 

morphisme qu'el les ont subi. 



D E U X l E M E  C H A P I T R E  

V O L C A N I S M E  A S S O C I E  A U X  P H Y L L A D E S  

L'étude précédente a mis en évidence l 'existence de roches d'origine volcanique au sein 

du matériel des nappes des Phyllades. Je rappellerai : l e s  prasinites e t  amphibolites de 

Goranos-Ana, Jeori tsion (Nappe inférieure = "Système c r i s t a l l i n  pr incipal") ,  l e s  pyroclasti- 

t e s  e t  laves porphyriques d'Mo-Sellitsa (Nappe intermédiaire, Complexe de Lakkomata) e t  enfin 

l e s  "porphyres vert  antique " e t  l e s  pyroclast i tes associées de Krokee, Finiki e t  Tyros (Nap- 

pa suNrieure,  Complexe de w r o s ) .  

J e  t r a i t e r a i  successivement l e s  problèmes posés par l e s  métavolcanites de l a  nappe infé- 

r ieure puis par ce l les  de l a  nappe supérieure. 

1 , LES AMPHYBOLITES E T  PRAS 1 N I  TES DE LA NAPPE 1 N F ~ R I  EURE 
( " S Y S T ~ M E  CRI STALLI N PR I NC I PAL") 

A,  ORIGINE ORTHODÉRIVÉE DE CES AMPHIBOLITES 

 ans l e  chapitre précédent nous avons signalé l 'existence de prasinites e t  amphibolites 

dans l a  nappe inférieure ?rès de Jeori tsion (Taygète septentrional, f ig .  1651, Goranos e t  Arna 

(Taygète méridional, fig. 169, 170 e t  171) e t  enfin Chrisafa (revers occidental du Parnon, f ig .  

192). Ces roches forment des masses apparemment lent icula i res  qui s'opposent nettement par leur  

texture, (qranonématoblastique) e t  leur paragenèse (prasinitique e t  amphibolitique) aux ?hy l- 

lades e t  quartzophyllades qui l e s  enveloppent. Toutes ces caractéristiques inc i t en t  à les  in- 

terpré ter  conmro d'anciennes roches volcaniques. Mais ce problème de l 'oriqine des amphiboli- 

t e s  e s t  rendu dél ica t  par l 'existence possible de para-amphiholites. Les arguments purement 

pétrographiques s ' é t an t  rév4lés t r è s  f ragi les  pour discriminer ortho e t  para amphibolites 

(Evans e t  Leake, 1960 ; Engel A.E.J. e t  Engel G.G. , 1962) , certains auteurs (Lealce, 1964 ; 

Nematw, 1969)admettent comme Moine (1969) que : "dans ces conditions seule l a  géochimie peut 

permettre d 'at teindre l 'origine des roches ne présentant aucun caractère igné résiduel". Ce 

principe admis, ce dernier auteur (1969) a mis au point des traitements graphiques permettant 

une discrimination relativement f iable.  

J'ai donc appliqué ces traitements à 27 analyses chimiques (tableau 11 ) de prasinites e t  

amphibolites (17 provenant du secteur Goranos - Arna e t  10 du secteur de Jeori tsion) recalcu- 

lées à 100 après élimination des pertes au feu (tous l e s  diagrammes de ce chapitre ont é t é  

construits  sur ce t t e  base de ca lcul ) .  

Le premier diagramme (f ig .  193) (Moine, 1969) n ' u t i l i s e  qu'un é l h n t  réputé mobile au 

cours du métamorphisme (Ca), il sépare nettement l e  domaine des amphibolites de celuidesgrau- 

wackes w de leurs dérivés plus ou moins dolomitiques grâce aux ordonnées calculées à p a r t i r  

d161éments réputis peu mobiles (Al, Fe e t  Ti) . D e  f a i t  on y observe ( f ig .  193) une nette con- 

centration des points f igura t i fs  tous s i tués  dans l e s  deux a i res  de r6part i t ion ?rohLabLe des 
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Fig. 193 e t  194.- Composition chimique des amphibolites et  pras in i tes  de Jeorits ion e t  Goranos - Arna 
dans les diagranmes de Moine (1969). 

amphibolites (80% des points sont dans l ' a i r e  de plus haute probabaJité). La légere dispersion 

horizontale s'explique vraisemblablement par l a  mobilité du calcium. De l a  même façon, l a  rno- 

b i l i t e  quasi certaine de Ma e t  K explique facilement l a  dispersion des points representatifs  

dans l e  second diagramme (Moine, 1969) i f ig .  194) ou seulement 60% des points se  placent dans 

l ' a i r e  de plus haute probabilité. mais aucun point représentatif ne se  s i tue  dans l e  domaine 

K > Na, caractérisant  l e s  shales, Les roches argilo-carbonatées e t  l e s  arkoses carbonatées. 
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Fig. 195.- Composition chimique des amphibolites et prasinites de Jeoritsion et Goranos - Arna dans le 
diaqramnie de Nematov (1969) . 
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Fig. 196.- Composition chimique des métavolcanites de Jeoritsion et Goranos - Arna dans le diagratmne 
K O 
2 

Na O + K20 = f (SiOZ)de Ponteilles (1968). Alk : série alcaline - CA : serie calco-alcaline 
2 

Cette mobilité préférentielle de Na, K e t  Ca apparaft tout aussi clairement dans l e  dia- 

g r m e  triangulaire de Nematov (1969) . On y observe ( f ig .  195) en e f f e t  une dispersion des 



Fiq. 137.-  Composition chimique d e s  métavolcanites de J e o r i t s i o n  e t  Goranos - Arna dans l e  diagranme 
Na O + K O = f ( S i 0  de F o n t e i l l e s  (1968) .  

2 2 2 
C 

Fiq. 198.- Conposition chimique des  métavolcanites  de J e o r i t s i o n  e t  Goranos - Arna dans l e  diaqra- de 
ta Roche ( 1968) . 

points représentatifs selon deux droites très proches passant par le sommet C. Ces alignements 

A Al 
traduisent l'invariance du rapport -= 

2+ 
, et la variation du paramètre 

B Mg + Fe 
2 C a + N a + K  

C = 3 O x  
2+ 

( C P A l + 2 C a + N a + K + X g + F e  ) 
C 

 existence de deux alignements correspond probablement à l'existence de différences minéra- 

logiques originelles (plus ou moins grande richesse en plagioclases et ferromagnésiens). 

En conclusion, les tests géochimiques utilisés indiquent une origine magmatique (métaba- 

saltes) très vraisemblable pour les amphibolites et prasinites étudiées. Ils suggèrent en ou- 

tre la mobilité de certains éléments : Na, K et Ca, et l'innnobilité relative d'autres : Al, 

Fe et Xg. 

Be SÉRIE MAGMATIQUE ORIGINELLE, 

L'étape suivante de l'étude de ces métavolcanites paléotypes va tenter de préciser la sé- 

rie magmatique d laquelle elles se rattachent, en les comparant aux lignées connues déterminées 

partir des roches magmatiques cénotypes. Cette détermination est délicate car elle doit te- 

nir compte des variations métasomatiques induites par le métamorphisme. 

Conformément aux conclusions ?récédentes, la modification métasomatique la plus évidente 

a trait aux alcalins et apparait clairement sur le diagramme (fig. 196) étudiant les variatims 

K O 
du rapport en fonction de Si0 (Fonteilles, 1968) . On y observe une dispersion très 

K O + N ~ O  2 
2 2 

nette des points figuratifs pour dss variations faibles de SiOZ. Cette dispersicn est manifes- 

tement liée a la mobilité des alcalins (cf. diagramme de Nematov) plutot qu'à une hétérogéné1- 
té magmatique originelle du lot étudié. Les études ultérieures rendent d'ailleurs cette der- 

niere hypothèse très improbable) . 
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Fig. 199.- Composition chimique des métavolcanites de Jeoritsion et Caranos - Arna dans le d i a g r a m  de 
&bien et coll. (1377) . 

+ Basique 

Elle t r adu i t  donc une t r è s  grande mobilité re la t ive  des a lca l ins .  En e f f e t  ce rapport 

basanitr basalte alcalin ankam/e A + + 

8 -  
+ des + 

basaltes 
'O0 .. 

mugrarite 

Trachyte dacite 

rhyoli te 

500 1000 1500 

K2° e s t  certainement l 'un  de ceux dont les  variations sont l e s  plus régulières dans 
N d O + K O  

2 2 
l e s  sér ies  magmatiques cenotypes. J 'en c i t e r a i  pour preuve q u ' i l  e s t  un des paramètres Les plus 

u t i l i s é s ,  sous des formes diverses, pour discriminer ces dernières. 

Sur  l e  diagramme de variation ( f ig .  197) de l a  teneur to ta le  des a l c a l i s  en fonction de 

Si0 de Fonteilles (1968) on observe au contraire une diminution t r è s  nette de l ' a i r e  de dis- 
2 

persion des points f igura t i fs .  Ce phénonène avait déja été souligné par Fonteilles (1968) lors  

de l 'étude de séries paléotypes s p i l i t i s é e s .  

Cette sp i l i t i sa t ion  apparaft clairement sur l e  diagramme : 

- -  Al 
K, - - Na (fig.  198) où l e  grand axe de l ' e l l i p s e  de dispersion e s t  horizontal e t  pa- 

3 3 
r a l l è l e  au domaine des sp i l i t e s .  Les c r i t è res  habituels de c lass i f ica t ion des roches 

volcaniques cénotypes (norme, diagramme Na20 + K O - Si0 ) ne sont donc pas applicables. 
2 2 

Pour tenter  de classer malgré tout  ces métavolcanites j ' a i  u t i l i s é  l a  représentation gra- 

phique proposde par B d n  e t  col l .  (1977) pour l 'étude des s p i l i t e s .  En confondant l e s  points 

représentatifs  de l ' a l b i t e  e t  de l ' anor th i t e ,  ce diagramme limite l ' e f f e t  de l ' a lb i t i sa t ion .  

I l  sépare en outre nettement l e  volcanisme d'arc insulaire (B), du volcanisme subalcalin in- 

traplaque par une ordonnée [2 (Fe + M g  + Ti) ] peu sensible, à pr io r i ,  a 1'aitet;lti.m et au 

métamorphisme (fig.  199) . 



Fig. 200.- Composition chimique des métavolcanites de Jeoritsion et Goranos - Arna dans le diagramne de 
Rhodes ( 1973). 

~iq. 201 et 202.- Composition chimique des métavolcanites de Jeoritsim et Goranos - Arna dans les dia- 
FeOtot. 

qra-s : ~ s - 0 ~ ~ ~  = f (- et 7102 = f (-1 de Miyashiro (1974) . w 

De fait les points figuratifs se dispersent dans les domaines du volcanisme subalcalin 

tholeitique intraplaque : A et C .  Un seul point se place dans le domaine alcalin. La disper- 

sion horizontale est importante et est certainement due à la mobilitQ lors du métamorphisme 

du silicium, des alcalins et du calcium. 

Pour confirmer le caractere non alcalin de ces métabasaltes j'ai fait appel a une paire 
d'éléments dits résistants à l'altération et au métamorphisme : P O et Ti02 (Rhodes, 1973). 

2 5 
Dans le diagramme proposé par cet auteur, tous les points figuratifs se placent dans les 

champs de basaltes subalcalins (fig. 2M)). 

Pour corroborer l'appartenance à la ligne tholéitique je ferai référence aux diagrammes 

désormais classiques de Miyashiro (1974) (fig. 70 à 82). Ils sont fondés sur l'étude des va- 

Fe0 tot . 
riations de Si02, Fe0 total et Ti0 en fonction du rapport 

2 
matérialisant le degré 

Mso 
de cristallisation frationnée. Bien qu'utilisant des élgments réputés stables au cours des 

processus d'altération ou de métamorphisme (Fe0 total, Mg0 et Ti02) ces représentations gra- 

hiques restent d'utilisation delicate dans l'étude des associations de métavolcanites paléo- 

types. Elles peuvent même, utilisées seules, conduire à des erreurs de diagnose (cf. Garcia, 

1978). 



Fig .  203 e t  204.-  Composition chinatqsbe des  métavolcanites de J e o r i t s i o n  et  Goranos - Arna dans le dia- 
t o t  

FeO ) de Miyashiro (1974) et le diagra- S i02  = f (Cr) de Miyashiro et granme Si02 = f (- 
n90 

Shido ( 1 9 7 5 ) .  

F ig .  205 et  206.- Carposition chimique des  niétavolcanites de J e o r i t s i o n  e t  Goranos - Arna dans les &&a- 
gramies : Mg0 = f (Cao) e t  Mg0 = f ( S i 0  ) de F o n t e i l l e s  (1968). 

2 

Fe0 t o t .  
Le diagrannne Fe0 t o t .  - ( f ig .  201) matérialise de faibles variations du rapport 

M N  
Fe0 to t .  

ce qui semble traduire l'immobilité re la t ive  de' Feû e t  Mgû lo r s  du métamorphisme. 
MsU 

Tous les  points f igura t i fs  se placent dans l e  champ des thol6Ites. 

Fe0 to t .  
Le diagramme T i 0 2  - (fig. 202) i l l u s t r e  de for tes  teneurs relat ives en Ti02 

Mg0 
e t  une certaine tendance d l'augmentation rapide de ces valeurs en méme temps que cel les  du 

Fe0 tot. 
rapport . Ce sont la encore des caractéristiques de tholél tes.  

Mgû 
Fe0 t o t  . 

La figure 203 (Si02 - )montre par contre une grande dispersion des points figu- 
Mgû 

r a t i f s  amenant 1/3 de ceux-ci dans l e  domaine des laves calco-alcalines. On peut observer 
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Fig.  207.- C o r r é l a t i o n  néga t ive  e n t r e  les v a r i a t i o n s  des t e n e u r s  e n  Ca0 e t  S i 0  des  i aé t avo lcan i t e s  rlo 

J e o r i t s i o n  e t  Goranos - Arna d e a p r è s  l e  diagramne de  F o n t e i l l e s  ( 1 9 % ~ ) .  

Fig .  208.- Composition chimique des n é t a v o l c a n i t e s  de J e o r i t s i o n  e t  Goranos - Arna dans  l e  diagr- de  
Pearce  e t  coll. (1975).  
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Fig. 209.- Car t e  & r P p a r t i t i o n  d e s  roches  e f f u s i w s  a p p a r t e n a n t  a l a  Nappe des Phy l l ades  sl. en Pélo- 
ponnèse ( d ' a p r è s  De Waver, 1975 e t  Th iPbau l t )  e t  en  C r è t e  ( d ' a p r è s  S e i d e l ,  1978).  



exactement l e  mOme phénomène dans l e  diagramme Si02 - C r  ( f ig .  204) (Miyashiro e t  Shido, 1975). 

Ceci traduit  vraisemblablement l a  mobilité de l a  s i l i c e  lo r s  du métamorphisme e t  plus préci- 

sément iine s i l i c i f i ca t ion  de ces métabasaltes. 

Fonteilles (1976) étudiant l e s  métabasites du socle pyrénéen a montré q u ' i l  e x i s t a i t  une 

certaine corrélation ent re  l a  s i l i c i f i ca t ion  de ces dernières e t  l e  lessivage du calcium. La 

mobilité de ce dernier élément apparait t r è s  facilement sur l e  diagramme lYgO - Ca0 (Fonteilles 

1968) ( f ig .  l o s ) ,  l e s  t r o i s  courbes d'évolution magmatique des t ro i s  principales sér ies  étant 

quasi superposées. On notera a ins i ,  par rapport à l a  courbe de reférence de l a  sé r i e  tholé i t i -  

que un net lessivage du calcium sauf pour l 'échanti l lon 4. S i  l 'on admet, comme l ' a  f a i t  

Fonteilles (19 78 que l e s  valeurs de Mg0 ont peu ou pas varié,  on peut grâce à l a  figure 205 

estimer l e s  variations A Si02 dans l a  figure 206 : Si02 - M g 0  (Fonteilles, 1968). I l  apparait 

alors une t r è s  bonne corrélation négative entre A Cao e t  A Si02 (r = - O,86 - au risque 0,001) 

avec : A Ca0 = 1,081 A SiO2 - 0,062 ( f ig .  207). 

On a a ins i  montré que dans les  metabasaltes étudiés l e  lessivage du calcium a é t é  compensé par 

une s i l i c i f i ca t ion .  Cette grande mobilité du si l icium rend évidement délicate l ' u t i l i s a t i o n  

des diagrammes du type oxyde = f (Si0 I pour iden t i f i e r  l a  sér ie  magmatique originelle à la- 2 
p e l l e  appartiennent ces métabasites, c ' e s t  pourquoi je ne l e s  a i  pas u t i l i sés .  En dernière 

analyse il e s t  donc permis A'affirmer que l e s  amphibolites e t  prasinites intercalés dans les  

phyllades des régions de Jeori tsion,  Goranos e t  Arna sont d'anciens basaltes appartenant à une 

lignée tholéïtique intraplaque. Le métamorphisme a modifié l a  composition chimique i n i t i a l e  de 

ces roches par suite de l a  mobilité des éléments suivants : Na, K I  Ca e t  S i .  Par contre les  

autres éléments ( A l ,  Fe, Mg, Ta) ?euvent ê t re  considérés comme immobiles. 

La for te  mobilité des alcalins rend évidemment i l luso i re  toute tentat ive de déterminer 

l e  caractère océanique ou continental de l a  plaque au niveau de laquelle sont nés ces métaba- 

sa l t e s .  Dans l e  diagramme (f ig .  208) tr iangulaire K O - Ti02 - P O de Pearce e t  co l l .  (1975) 
2 2 5 

on observe en effe t  un alignement des points f igura t i f s  des métabasites traduisant l'immobili- 

TiO, 
L 

t é  relat ive de Ti0 e t  P O (- = constante), l a  grande mobilité de K O ,  dispersant l e s  
2 2 5 2 

'2'5 
points du domaine continental au domaine océanique. 

L'existence de mStabasites intercaléesdans l e s  Phyllades n ' e s t  évidemment pas propre au 

Péloponnèse méridional. Des métabasaltes ont é t é  signalés dans les  ~ h y ï l a d e s  en Crète ( f ig .  

209) (Schubert e t  Seidel, 1972 ; Seidel, 1974 e t  1978). Mais dans ce cas l e s  auteurs précités 

ont démontré l'appartenance de ces laves a l a  lignée alcaline en u t i l i san t  des él6ments répu- 

tés  peu mobiles (Zr, Ti02 e t  P O ) .  Dans l e  diagramme de Bebien e t  col l .  (1977) l e s  points 2 5 
f igura t i fs  des métabasaltes crétois sont pratiquement tous s i tués  à gauche de l a  droite cr i -  

tique Plagioclase - Fors ter i te  dans l e  domaine a lca l in ,  alors que les  points f igura t i f s  des 

métabasaltes -p€loponnésiens sont s i tués  a droite de ce t t e  droite dans l e  domaine subalcalin. 

On observe malgré tout une certaine dispersion, cinq points se si tuant  dans l e  domaine des 

basaltes des dorsales ( f i g .  210). Cette dispersion e s t  vraisemblablement l i é e  à l a  mobilité 

des alcalins e t  du silicium. La mobilité des a lca l ins  apparait nettement sur l e  diagramme 
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Fiq. 210.- Coinposition chimique de nétabasaltes de la Nappe des phyllades sl. de la Crète (Seidel, 1978) 
et du Péloponnèse (Jeoritsion et Goranos - Arna, cf. ci-dessus) dans le diagramne de ~ébien 
et coll. (1977). 

Fiq. 211 et 212.- Composition chimique de métabasaltes de la nappe des Phyllades c. de Crète (d'après 
les données de Seidel, 1978) dans les diagrammes K20 

= f (Si0 ) et Na O = f (Si021 
Na O + K20 

2 
2 2 

de Fonteilles ( 1968) . 

K2° - S i 0  (Fonte i l l es ,  1968 i f i g .  211) qui m e t  en évidence un less ivage t rè s  impor- 
Na O + K20 2 

2 
tant du potassium, compensé partiellement par un apport de sodium, permettant à l a  somme des 

a lca l ins  de garder vne valeur proche mais inférieure c e l l e  caractéristique de l a  l ignée a l -  

ca l ine  ( f i g .  212). 



Fig.  213.- Composition ch imiqw de  mé tabasa l t e s  de  l a  nappe des  Phy l l ades  S. d e  C r è t e  (d ' ap rès  l e s  
données de S e i d e l ,  1978) dans l e  diagramme de Winchester e t  Floyd (1977).  

La faiblesse des teneurs en potassium de ces métabasaltes alcalins e s t  donc un caractere 

acquis lors  du métamorphisme e t  non pas un t r a i t  hér i té  a l a  sui te  d'une naissance au niveau 

d'une plaque oceanique comme l 'avaient  avancé dans des notes préliminaires Schubert e t  Seidel 

(1972) puis Seidel (1974). Ce dernier auteur a d 'a i l leurs  abandonné ce t t e  idée dans sa  these 

(Seidel, 1978) . 

Fig. 214.-  Composition de  p l a g i o c l a s e s  des  "andés i t e s "  de l a  nappe s u p é r i e u r e  d e s  Phy l l ades  dans  l e  
diaciranane a l h i t e  - o r t h o s e  - a n o r t h i t e .  

Piq .  215.- Composition de pyroxènes des " a n d é s i t e s "  de l a  nappe s u p é r i e u r e  des Phy l l ades  (Péloponnèse) 
e t  de l a  Nappe des  Phy l l ades  c. de C r e t e  (d ' ap rès  S e i d e l ,  1975) dans  le diagranoie wol las-  
t o n i  t e  - c l i n o e n s t a t i t e  - c l i n o f e r r o s i l i  te. 



Etablie selon l a  méthode retenue pour les  échantillons du Péloponnèse, l a  mobilité du s i -  

licium e s t  confirmée par l e  diagramme de winchester e t  Floyd (1977) ( f ig .  213) . Le rapport 

Zr - étant  considéré comme invariant, l a  dérive des points 1, 2 ,  3 e t  4 ( f ig .  213) nécessite 
T iOZ 

une s i l i c i f i ca t ion  relativement importante ( h  Si0 = 3 d 5%) 2 

En conclusion l e s  métabasaltes associés aux phyllades sl .  appartiennent ( f ig .  209 e t  210) 

a deux 1ignées:tholéftique intraplaque e t  alcaline.  Le métamorphisme a plus ou moins modifié 

leur composition chimique par su i t e  de l a  mobilité de : Si02, Na O ,  K O e t  Cao. Aucune obser- 
2 2 

vation ne permet de maintenir que ces laves aient p r i s  naissance dans une plaque océanique. 

I I ,  LES PORPHYRES DU COMPLEXE DE TYROS (SOUBASSEMENT DE GAVROVO-TRIPOLITZA 

COMPLEXE DE TYROS) 8 NAPPE SUPÉRI EURE DES PHYLLADES , 

Comme je l ' a i  indiqué dans l e  chapitre sur l a  strat igraphie des nappes des Phyllades, l e  

complexe de Tyros se caractérise par l 'existence de masses plus ou moins importantes de laves 

porphyriques vertes ou viole t tes  ("porphyro verde antico") dont l a  variété l a  plus connue e s t  

l a  krokelte exploitée durant l ' ant iqui té  if ig.  209) . Ces laves sont associées a des tu f f i t e s  

(roches les  plus abondantes en volume). En ce qui concerne l e  mode de gisement de ces roches 

je renvoie l e  lecteur au chapitre précédent. 

Je signalerai tout  de su i t e  que des métavolcanites semblables ont é té  signalées en Crete 

orientale (Papastamatiou e t  col l .  1959 ) e t  en Crète centrale (Seidel, 1978) ( f ig .  209) . 
En Péloponngse méridional l a  métavolcanite l a  plus représentative e s t  l e  porphyre ver t  ou "an- 

désite". 11 s ' a g i t  de laves microlithiques porphyriques montrant essentiellement de grands phé- 

nocristaux de plagioclases. Paraskevopoulos (1965) a indiqué des teneurs de 20 d 27 % d'anor- 

t h i t e  pour les  phénocristaux e t  les  microlithes de plagioclases. 

P I E T R A  V E R D E  

. -  .' ( R O S S I  ET C 0 ~ ~ . 1 9 7 6 1  
'A A , . 

Fig. 216 A et B.- Composition chimiqoe de pyroxènes des "andésites" de la nappe supérieure des Phylla- 
des (Péloponnèse), de la nappe des Ehyllades 51. de Crète (d'aprss Seidel, 1978) et des 

'pietra verdendes Alpes néridionales (d'après Rossi et coll., 1976) dans les diagrammes 
Si02 = f (A1203) et AlZ = f (TiOZ) de Le Bas (1962). 



. 12 - Contposition chimique des "ar~àésites" de Krokee e t  Finiki (Nappe supérieure des Phyllades).  
Analyses phr quantométrie (C.R.P.G., Nancy). Les analyses 7 ,  8, 9 e t  21 ont  é t 6  publiees 
par Paraskevopoulos ( 1965) . 

En f a i t  tous l e s  plagioclases é tudiés ,  que l le  que s o i t  l eur  t a i l l e ,  analysés d l a  micro- 

sonde électronique sont  des a lb i t e s  presque pures ( f i g .  214) plus ou moins s é r i c i t i s é e s .  

Seidel (1978) a s ignalé l e  meme f a i t  en Crgte. 

Les ferromagnésiens sont pratiquement tous pseudomorphosés par des assemblages de ch lor i -  

t e ,  épidote f ca l c i t e .  Un seul  échanti l lon ( tableau 12) récol té  près du monastère Sotyros au 

Nord de Molai présenta i t  des clinopyroxènes rel iques.  Les analyses effectuées à l a  microsonde 

électronique (tableau 13) montrent q u ' i l  s ' a g i t  d ' augi te  ( f i g .  215) pauvre en aluminium ( f i g  

216A) e t  en t i t ane  ( f i g .  216 B) t o u t  a f a i t  comparable a l ' a u g i t e  analysée par  Seidel (1978) 

en Crète dans une andési te  analogue. 
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Les au t res  minéraux observés ( p é h n i t e  e t  pumpellyite) relèvent  d'une h i s t o i r e  métaaior- 

phique qui  s e r a  étudiée au chapitre  suivant ,  
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clinopymxènes de l"andésiteg Dl43 du tableau 12 

Tab l .  13 - Analyses à l a  microsonde é l e c t r o n i q u e  ( U n i v e r s i t é  de  Louvain,  a n a l y s t e  Vau t i e r )  d e s  c l inopy-  
roxènes  de l ' " a n d é s i t e n  D 143 du t a b l e a u  12. 

SiO2 

%?O3 

Fe0 

MO 

WC' 

Ca0 

Na20 

K2° 

Ti02 

Total 

y0 

n> 

Fa 

Tableau 14 - Epidote 

Tab l .  14 - Analyses p a r  v o i e  humide (C.R.P.G., Nancy) d ' e p i d o t e s  f i l o n i e n n e s  Ses  s n d é s i t e s  de Krokee 

Si02 

A1203 

Fe203 
Fe0 
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M N  

Ca0 

&2O 

K2° 
Ti02 

'2'5 

x2°i' 

Total 
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Piq.  217 e t  218.- C m p s i t i o n  chimique d e s  " a n d é s i t e s "  de l a  nappe s u p é r i e u r e  d e s  phy l l ades  dans l e s  

diagrammes 
K2° = f (S i02 )  e t  Na O + K O = f (SiOs) d e  F o n t e i l l e s  (1968). 

N a O + K O  
2 2 

2 2 
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Je signalerai enfin des veines d'épaisseur miilidtrique et centimétrique formées es- 

sentiellement d'épidote et d'albite, qui tranchent mésostase et phénocristaux et ne sont ja- 

mais déformées. Ces épidotes sont des pistachites comme le montrent ces analyses chimiques réa- 

lisées par quantornétrie au C.R.P.G. de Nancy (tableau 14). 

Pour tenter d'identifier la lignée magmatique originelle de ces "andésites" j'ai utilisé 
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Fig.  219.- Composition chimique des métabasaltes  de Crète (d'après  S e i d e l ,  19781, des  métabasaltes de 
l a  nappe i n f e r i e u r e  de.; Phyllndes ( J e o r i t s i o n  - Goranos - Arna) e t  des  "and6si tesn de l a  
n a p p  s~ipQrieure  des Phyl lades  (Krokee) dans Je diaqramme de ~ é b i e n  e t  c o l l .  ( 1 9 7 7 ) .  

25 analyses (tableau 12) chimiques globales (21 analyses originales par quantométrie au C.R. 

P.G. de Nancy - 4 analyses reprises de Paraskevopoulos, 1965 : analyses 7, 9, 10 et 21). Les 
échantillons retenus l'ont été en fonction de critères macroscopiques et microscopiques indi- 

quant une altération apparemment faible et l'absence de filons d'épidote. 

Toutes les roches étudiées ont subi des modifications importantes quant aux teneurs en 

alcalins comme le montre le diagramme 
K2° - Si02 (Fonteille, 1968) (fig. 217). On y ob- 

N a O + K O  
2 2 

serve une très grande dispersion des points représentatifs, matérialisant tantbt un lessivage 

du potassium tantdt au contraire un enrichissement en cet élément. Le diagramme complémentaire 

Na O + K O - Si02 (fig. 218) montre une diminution très nette de l'aire de dispersion tradui- 
2 2 

sant probablement une corrélation négative entre les variations des teneurs en Na O et K O. 
2 2 

D'apres Bebien et coll. (1977) le grand intérêt du diagramme 2(Fe + Mg + Ti) = f 

(4 Si - 11 Na - 11 K - 6 Ca - Al) (fig. 219) serait de permettre la détermination du caractère 
subalcalin ou alcalin d'une spilite suivant sa position par rapport a la droite critique 
Pl-Fo , alors que les méthodes zlassiques (calcul de la norme, diagramme utilisant la somme 
Na O + K O) sont inadaptées . 
2 2 

Or bien qu'indiquant une grande dispersion des points figuratifs, ce diagramme (fig. 219) 

place la majorité de ceux-ci (84%) a droite de cette ligne critique Plagioclase - Diopside - 
Forsterite, dans le domaine subalcalin et plus précisément dans le domaine du volcanisme calco- t 

alcalin. 



Fig .  220 e t  221.- Composi t ion  ch imique  d e s  " a n d é s i t e s "  de l a  nappe i n f é r i e u r e  d e s  P h y l l a d e s  du  Pélopon- 

ne se  e t  de la  nappe des p h y l l a d e s  e. d e  C r e t e  ( d ' a p r e s  S e i d e l ,  1978) dans  les diagrammes 
t o t  

tot Fe0  ) d e  Miyash i ro  (1974). 

wo 

Fig .  222 e t  223.- C o n p o s i t i o n  ch imique  de s  " a n d é s i t e s "  d e  l a  nappe i n f P r i e u r e  des P h y l l a d e s  d u  pélopon- 
n è s e  e t  d e  l a  nappe d e s  P h y l l a d e s  fi. d e  CrP t e  ( d ' a p r P s  S e i d e l ,  1971) dans  le  d i a g r a m  

1 de Miyash l rn  6 1974) et le d iagr -  Mg0 = f (Cao) de F o n t e i l l e s  ( 1968) T i02  = f ( - nso 

Selon l a  méthde eglployée précédemment pour l e s  métabasaltes du "Système c r i s t a l l i n  prin- 

cipal",  je vais t en te r  de confirmer l e  caractere calco-alcalin de ces "métaporphyresH. Les 

âiagrammes de Miyashiro (197 4) semblent appropriés. O r  on observe dans ces diagrammes ( f ig .  

220 a 222) une t r è s  grande dispersion des points f igura t i f s  sur l e s  domaines tholéftique e t  

calco-alcalin. Mais dans l e  cas présent ce t t e  grande dispersion e s t  horizontale e t  t radui t  

F ~ O *  
des variations tres importantes du rapport - pour des roches dont l e s  teneurs en Si02 sont 

Mg0 
relativement proches. Garcia (1978) a signalé l e  même  phénomène pour l e s  laves calco-alcalines 

éocènes de l a  formation Ohanapecosh du parc national du mont Rainier (Fiske e t  co l l .  1963), 

dont l e s  points représentatifs  se trouvaient a ins i  déportés dans l e  champ tholéztique des dia- 

grammes de Miyashiro (1974) . 
* une t e l l e  dispersion e s t  vraisemblablement due -mobilité relat ive de Feû e t  MgQ. 

11 faut a lors  se  souvenir que les métavolcanites étudiées présentent de nombreuses veines 

d'épidote, évaLuant -quefois en masse diffuse imprdgnant l e s  roches adjacentes. 



1. &s *anasites*& l a  nappa suplrie- b s  
lab.. du Pôlopxtnêw (1Crokaita) e t  & l a  nappa 
des 81. & Crl to  (dWapr&s S e i i b l ,  1978) - 2.  des "~ie+r7; Var&* &s A1.p.s môridiotulas 
d B a p r h  -si et c o l l . ,  1976). - 3.  &s hvms al-  
ca l inas(b .u l t . s ,  oupi8ritas e t  bonmarditas) & 
nappa & W.rahCa ( d ' a p r b  b.chon. 1979). 

Ces veines traduisent certainement une épiüot i t i sa t ion l i é e  & un "métawrpkismc hydtrother- 

m a l "  responsable Par a i l l eu r s  l a  s p i l i t i s a t i o n  de ces rochail e t  c?a l a  c r i s t a l l i sa t ion  de 

préünite e t  p q l l y i t e .  

Marzouki e t  coll .  (1979) ont Ctudil ce ph&nomène dans un pluton diori t ique d'Arabie saou- 

d i te .  Ils concluent que l16pi&ti t i sa t ion induit un apport de Fe2 O j  t o t a l  e t  Cao, une perte 

& Na20, K20 e t  Mgû e t  des grains ou -pertes en Si02. Dans ce cas ce t te  rmbilite inversa de Fe 

e t  Mg expliquerait simplement l a  dispersion horizontale que nous avons notba dans l e s  diagram- 

mes de niyashiro (1974) . 

-. . - 
. 
Ci9 225 A.- Cap6s i t ion  chimique dans le dicigram Ca - Mg - Pr (Ciircia, 1978) & clin-*. 

. . d' w a w S s i b s "  & la nappa siipCrieure 8 s  hylldem Qi Pbliqmm&e rt & l a  cb. Phyl- --- 
I r Q s  9. & Cr- (d'rprOs !&idal, 1978). 



Fiq. 226.- Répartitions géographiques des roches volcaniques paleotypes ipermo-triasiques) e t  des  ro- 
ches cénotypes (Miocènes e t  qiiaternaires) Ptudiées  dans c e t  ouvrage. 

Ces veines t raduisent  certainement une l i é e  a un "métamorphisme hydro- 

thennal" responsable par a i l l e u r s  de l a  s p i l i t i s a t i o n  un apport de Fe O t o t a l  e t  Cao, 
2 3 

une pe r t e  de Na O, K O e t  Mg0 e t  des gains ou pertes  en SiO2. Dans ce cas c e t t e  mobilite in- 
2 2 

verse de Fe e t  Mg expl iquera i t  simplement l a  dispersion horizontale que nous avons notée dans 

l e s  diagrammes de Miyashiro ( 1973 ) . 
Quant aux apports en calcium ils apparaissent clairement pour un cer ta in  nonbre d'échan- 

t i l l o n s  dans l e  diagramme Mg0 - Ca0 de Fonte i l les  (1968) ( f i g .  223) e t  pourraient  expliquer l a  

dispersion de cer ta ins  poin ts  f i g u r a t i f s  en d i rec t ion  des points  f i g u r a t i f s  des épidotes f i l o -  

niennes ( f  i g  . 219) . 
Le t i t a n e  é t a n t  un &lément peu mobilisé l o r s  de ce métamorphisme hydrothermal (comme l ' a -  

luminium d ' a i l l eu r s )  on soulignera l a  fa ib lesse  des teneurs en t i t a n e  même pour l e s  roches l e s  

plus pauvres en s i l ic ium. Ce t r a i t  s e r a i t  p l u t e t  l a  carac té r i s t ique  d'un volcanisme calco-al- 

ca l i n .  



Lgs derniers  témoins susceptibles de nous renseigner sur  c e t t e  l ignée o r ig ine l l e  sont  l e s  

clinopyroxènes re l iques .  I l s  sont czppmenment peu a l t é r é s .  

J ' u t i l i s e r a i  deux types d'analyses. La première correspond aux clinopyroxènes de 1'6- 

chanti l lon D 143 (Si0 = 61,60% corr igé des per tes  au feu) .  La seconde a é t é  publiée par  
2 

Seidel (1978) e t  provient de l ' échant i l lon  K 76/68 dont l a  teneur en s i l ic ium,  corrigée des 

per tes  au feu e s t  de 60,90%. La fa ib lesse  des teneurs  de ces pyroxènes en sodium (Na O moyen 
2 

= 0,25 pour D 143 - Na O = 0,10 pour K 76/68) e t  en c l i no fe r ros i l i t e  (15,32% de moyenne pour 
2 

D 143 - 8% p u r  K 76/68) ( f i g .  224) suggère une appartenance aux lignées subalcal ines.  En ef- 

f e t  dans l a  lignée a l c a l i n e ,  ces deux grandeurs augmentent l o r s  de l a  d i f fé renc ia t ion ,  l a  te- 

neur en sodium dépassant 0,50% ( L e  Bas, 1962) comme l e  montre l'exemple des laves a lca l ines  

de l a  nappe de Mamonia (Bechon, 1979 ; Rocci e t  c o l l . ,  1979). La fa ib lesse  des teneurs en so- 

dium peut évidemment ? t r e  l a  conséquence d'un lessivage de c e t  élément t r è s  mobile. 

D'autre pa r t  l e s  f a ib l e s  teneurs en c l i n o f e r r o s i l i t e  des clinopyroxènes de roches appa- 

remment intermédiaires rend peu probable une parenté avec une l igne t!!oléltique qui s e  carac- 

t é r i s e  dans s e s  termes intermédiaires par  un enrichissement en f e r  (Fenner t rend) influençant 

l a  composition des clinopyroxènes qui  tendent à s ' e n r i c h i r  eux aussi  en f e r .  Ainsi dans l e  cas 

de l ' i n t ru s ion  thole l t ique  du Skaergaard, l a  teneur en f e r r o s i l i t e  des clinopyroxènes évolue 

de 21% poux l e s  termes l e s  moins d i f fé renc iés  d 57% pour l e s  termes l e s  plus d i f fé renc iés  

(Wagex e t  Brown, 1967). Carmichael (1967) a noté l a  méme évolution pour l e s  clinopyroxènes de 

l a  s u i t e  tholel t ique de Thingmuli (10 a 40% de f e r r o s i l i t e ) .  Par contre l a  l igne  calcoalcal ine 

ne connaissant pas c e t  enrichissement en f e r  l o r s  de l a  d i f fé renc ia t ion ,  l e s  clinopyroxènes 

gardent une f a ib l e  teneur en f e r r o s i l i t e  : 12 d 22% pour l a  s u i t e  calco-alcaline du mont S t .  

Helens (Garcia, 1978) . 
Par conséquent on peut  admettre, comme l e  suggère Garcia (1978) que l a  f a ib l e  teneur en 

f e r r o s i l i t e  des clinopyroxènes de termes d i f fé renc iés  s e r a i t  p lu t6 t  l ' i n d i c e  d'une f i l i a a i o n  

p a r t i r  d'une lignée calco-alcaline ( f i g .  225 A ) .  Mais l e s  f igures 224 e t  225 A e t  B montrent 

t ou t  a u s i  clairement une convergence çéochimique Certaine en t re  l e s  clinopyroxènes des "andé- 

s i t e s "  du Complexe de Tyros d'une p a r t  e t  ceux de l a  s é r i e  shoshonitique s l .  (Jopl in e t  c o l l . ,  

1972) e t  de l a  s é r i e  shoshonitique d'age Trias  moyen des Alpes méridionales (Rossi e t  c o l l . ,  

1976). 

Pour t e s t e r  c e t t e  dernière hypothèse, j ' a i  àonc comparé l a  géochimie des majeurs (roches 

t o t a l e s )  des métavolcanites "andésitiques" du Complexe de Tyros avec ce l l e s  des volcanites de 

l a  s é r i e  shoshonitique paléotype des Alpes néridionales  e t  des s é r i e s  shoshonitiques cénoty- 

pes : des f l e s  é o l i e ~ e s  (Barberi e t  c o l l . ,  1974 ; Keller,  1974) e t  de l ' l l e  de Lesbos (Miocè- 

ne moyen) (Pe Piper, 1980) , ( f i g .  226) . 
Les diagrammes de Sehienet c o l l .  (1977) des fi-jures 227 A e t  9 matér ia l i sen t  des analo- 

g ies  géochimiques en t r e  l e s  d i f fé ren tes  s é r i e s  p réc i t ée s  : f a ib l e s  teneurs en f e r ,  magnésium 

e t  t i t a n e ,  grande dispersion des points  f i g u r a t i f s  dans l e s  champs a l ca l in s  e t  calco-alcalins. 

Il e s t  a lors  remarquable de constater  que de t e l l e s  analogies géochimiques ex i s t en t  auss i  

avec l e  volcanisme : des Dinarides yougoslaves (Tr ias  moyen) (Bebien e t  c o l l . ,  1978) ( f i g .  

228 A) du Vardoussia (Groce continentale ,  Trias  moyen) (Berard Bergen ,  1980) ( f i g .  228 BI, 
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Fig.  227 A e t  B.- Composit ion chimique dans l e  diagramme de  F3e)bien e t  c o l l .  (1977) :  
O 

1. d e s  a n d é s i t e s  de l a  nappe s u p é r i e u r e  des  P h y l l a d e s  du PéloponnPse ( k r o k e ï t e ) .  - 2. de l a  s é r i e  shos- 
h o n i t i q u e  pa l éo type  d e s  " P i e t r a  Verde" ( d ' a p r è s  Ross i  e t  c o l l . ,  1976).  - 3. d e s  s é r i e s  s h w h o n i t i q w s  
cénotypes d e s  iles é o l i e n n e s  ( B a r b e r i  e t  c o l l . ,  1974 ; K e l l e r ,  1974) e t  de  Lesbos (Pe P i p e r ,  1980). 
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Fiq. 228 A et  B.- Composition chimique dans l e  diagramme de &bien et  c o l l .  (1977).  

1 .  des  roches volcaniques t r ias iques  de Yoiigoslavie (&bien e t  c o l l . .  1978). - 2 .  des  roches volcani-  
ques (ant6-Trias. sup.)  d9Ata lant i  (Verriez ,  1980). - 3 .  des  roches volcaniques t r i a s i q u e s  du Vardous- 
s i a  (Berord Rergery, 1980). - 4 .  des b a s a l t e s  d'Attique (permo 7 t r ias iques )  (clément e t  Lapierre,  
1980) . 

d8Ata lan t i  (zone pélagonienne, Grèce cont inentale ,  anté-Trias supér ieur ) ,  (Verriez, 1080) ( f i g .  

228 B), d'Attique (zone pélagonienne, Grèce cont inenta le ,  Permo-Trias ( 7 ) )  (Clément e t l a p i e r r e ,  

1980) ( f i g .  228 9 ) .  

, 
La poursui te  de c e t t e  comparaison avec l e s  laves  shoshonitiques paléotypes e t  renotypes 

de l ' a i r e  méditerranéenne montre l ' inadéquat ion des diagrammes de Miyashiro (1974) 



y..- . / 

L e s b o s  .. 

1; YA !, !/ . O / , ' h, P,' 

;O O '  
'"".. ., ::,v 

/ ' ,$./'/ . v ./; / 

tb,hx. ;. 5' 

Pi r t ra  vcrdc 

llrr iolienner basique htnmidkke œidc 
l K l r  1974 . m O O 

llcs iol irnner 
1 Wrbrric et Coli.-.--- A A A 

197L 
Lesbos- - -------. O O 

1 

1 2 3 4 Go* 
t o t  

Fe0 
F ig .  229 A e t  B.- Composi t ion  ch imique  dans  les diagrammes : ÇiO2 = f ( - 

Feotot, 
) e t  Feotot = f (- 

Mg0 MW 
d e  Miyash i ro  (1974) de : 

1. l a  série s h o s h o n i t i q u e  p a l é o t y p e  d ~ s  " P i e t r a  Ver*" ( R o s s i  e t  c o l l . ,  1976).  - 2. l a  série shoshoni -  
t i q u e  cénotype  d e s  iles P o l i e n n e s  ( B a r b e r i  e t  c o l l . ,  1974 ; Keller, 1974) e t  d e  Lesbos  (Pe  P i p e r ,  1980).  

Fe@ 1 O *  = f - e t  Si0 = f (- 
2 pour l ' i den t i f i ca t ion  de ces sér ies  shoshonitiques dont 

Mg0 

l e s  ?oints regrésentatifs  se dispersent tantdt  dans l e  champ tholéit ique,  tant6t  dans l e  champ 

calco-alcalin ( f i g .  229 A e t  B). Je rappellerai que ce t t e  dispersion des points représentatifs  

dans l e s  diagrammes de Miyashiro e s t  1% encore un t r a i t  commun à toutes l e s  sér ies  volcaniques 

tr iasiques ou permo-triasiques précitees (cf .  Bebien e t  col l . ,  1978 par exemple). 



O V o l c .  d u  R o d a  ( V e r r i e z  , 1 9 8 0 )  

. S h o s h o n i t e s  d e  P a p u a  
( M a c K e n z i e  e t  Chappe11 , 1 9 7 2  ) 

( J a k e s  e t  W h i t e . 1 9 7 2 )  

Fiq. 230.- Composition chimique dans le diagramme TiOZ = f (Cr) (Pearce, 1975 : Garcia, 1978) des ro- 
ches volcaniques d'Atalanti (Roda, Verriez, 1980),& shoshonites des iles Boliennes (Keller, 
1974) et de Papua (Mac Kenzie et Chappell, 1972 r Jakes et white, 1972). 

I l  en  e s t  de mOme gour l e  diagramme Ti02 = f ( C r i  (Pearce, 1975 ; Garcia, 1978) ( c f .  f i g .  230). 

Par contre l e  diagramme Ti02 = f (- "O* 1 (Miyashiro, 1974) montre gour ces s é r i e s  shosho- 
, 

ni t iques  paléotypesou cenotypes s o i t  de cor ré la t ion  pos i t ive  entre  Ti0 e t  2 

~ e o *  - s o i t  l ' ex is tence  d'une corrélat ion négative en t r e  ces deux paramètres. I l  s ' a g i t  d'un 
MgO 
comportement comparable h ce lu i  des s é r i e s  calco-alcal ines 

Les diagrammes u t i l i s a n t  l e s  variat ions des teneurs en t i t a n e  paraissent  donc l e s  plus 

aptes  a separer ces s é r i e s  shoshonitiques des s é r i e s  a l ca l i nes  ou des tho le i tes  intrapiaques.  

nais dans l e s  s é r i e s  paléotypes il e s t  par fo is  d i f f i c i l e  d 'avoir  l a  cer t i tude  de l'immo- 
* bilisme géochimique r e l a t i f  des oxydes Fe0 e t  Mgô (Garcia, 1978). 

C 'es t  pourquoi j ' a i  préfére au diagramme de Miyashiro (Ti02 = f (&)le diagramme 
Mg^ 

A1203 = f (Ti0 ) qui u t i l i s e  l e s  deux oxydes certainement l e s  moins mobiles l o r s  du metamor- 
2 

phisme e t  de l ' a l t e r a t i o n .  

Ce type de diagranme ( f i g .  231) separe remarquablement bien l e s  t r o i s  s é r i e s  volcaniques 

des Phyllades &, du f a i t  de l a  non d i f fe renc ia t ion  de l a  s é r i e  t h o l é ~ t i ~ u e  de J eo r i t s ion  - 
Goranos - Arna (Système C r i s t a l l i n  Pr inc ipa l ,  Péloponnèse méridional) e t  de l a  s é r i e  a lca l ine  

de Crète (Schubert e t  Se ide l ,  1972). 

Les f igures 231 e t  232 matérial isent  en ce qui concerne l a  s é r i e  tho lé i t ique  du Système 

C r i s t a l l i n  Principal  (= Nappe infér ieure  des phyllades e. du Péloponnèse méridional) : 



- s a  non d i f fé renc ia t ion  (caractère général des s é r i e s  tholéi t iques continentales)  ; 

- s a  ressemblance quant aux teneurs en t i t a n e  avec cer ta ins  basa l tes  tho lé l t iques  continen- 

taux du Karoo (Province Sud - Cox e t  c o l l . ,  1967) ; 

- l ' ex is tence ,  comme pour l e s  basal tes  tho lé l t iques  continentaux du Karoo (Cox e t  c o l l . ,  

1967) d'une cor ré la t ion  négative en t r e  A1203 e t  Ti02 (A1203 = - 1,48 (Ti02) + 17,97 - r = 

- 0,35 - a = o , o 1 ) .  

La figure 233 indique pour l a  s é r i e  a l ca l i ne  de Crète (Schubert e t  Se ide l ,  1972) des ana- 

logies  avec l e s  basa l tes  parentaux des s é r i e s  a lca l ines  continentales du Cantal,  de l 'Aubrac, 

de l a  Limagne, de l a  Sioule e t  du Velay [Massif Central f rançais ,  Brousse, 1971). 

Tous l e s  poin ts  f i g u r a t i f s  des "méta-andésites" de Krokee - Finik i  (Complexe de Tyros, 

Péloponnèse méridional) sont  dispersés ( f i g .  231) dans l e  domaine circumpacifique de Chayes 

(1964). La grande dispersion observée e s t  vraisemblablement due au carac tè re  poqhyrique des 

laves étudiées,  en t ra înant  des teneurs en aluminium t r è s  variables .  

L ' a i r e  de dispersion des shoshonites paléotypes des Alpes méridionales occupe une posi t ion 

identique e t  recoupe largement l ' a i r s  de dispersion des méta-andésites de Krokee-Finiki (Com- 

plexe de Tyros ( f i g .  234) . 
On observe l e  même phénomène pour l e s  volcanismes paléotypes : des Dinarides yougoslaves 

(Trias  moyen - Bebien e t  c o l l . ,  1978, f i g .  2321, du Vardoussia (Trias  moyen - Serard Berge-, 

1980, f i g .  2341, d1Atalant i  (anté-Trias supérieur - Verriez, 1980, f ig .  274) e t  d'Attique (Per- 

-Triasique - Clément e t  Lapierre, 1980, f i g .  234). 

Ces mêmes diagrammes font  apparaî t re  dans ce r t a in s  cas une cor ré la t ion  pos i t ive  en t r e  

A 1  0 e t  Ti02 in té ressant  l'ensemble des'termes (basiques, intermédiaires e t  acides) des s é r i e s  
2 3 

paléotypes préc i tées  ( c f .  f i g .  232 e t  234) . 
Ce type de cor ré la t ion  pos i t ive  oppose donc l e s  s é r i e s  paléotypes p réc i t ée s  aux s é r i e s  

tholél t iques des f igures 231 e t  232 (métabasaltes de Jéor i t s ion  - Goranos - Arna e t  basa l tes  

du Kakoo) . 

11 l e s  oppose aussi  aux sé r i e s  a l ca l i nes  continentales e t  océaniques (l 'exemple u t i l i s é  

i c i  e s t  ce lu i  du volcanisme continental  néogène du Massif Central f rançais)  qui  montrent éven- 

tuellement une t e l l e  cor ré la t ion  pos i t ive  en t re  A l  O e t  Ti02 uniquement au niveau des termes 
2 3 

l e s  plus d i f fé renc iés  ( f ig .  235 i trachytes , phonolites ou ordarichites) . 
11 l e s  rapproche par contre  des s é r i e s  calco-alcalines &. ( f i g .  233, Girod e t  c o l l . ,  

1978) mais aussi  de l a  s é r i e  shoshonitiques des i l e s  éoliennes (BarDenet c o l l . ,  1974), ( f i g .  

231). 

Cette comparaison régionale confirme donc l e  caractère "circumpacifique" (pauvret8 généra- 

l e  en t l t ane ,  r ichesse en aluminium) de l a  grande majorité des s é r i e s  paléotypes d'age t r i a s l -  

que (à ?ennien) des Dinarides g. ; ce caractère "circumpacifique" au sens de Chayes (1964) 
/ 

é t an t  en ce qui concerne l e s  s é r i e s  cenotypes l a  marque des s é r i e s  calco-alcalines g. ( f i s .  

233 - Girod e t  c o l l . ,  1978) mais aussi c e l l e  des s é r i e s  shoshonitiques ( f i g .  231 e t  233) 

Barberi e t  c o l l . ,  1974 : Keller,  1974 e t  Pe Piper,  1980). 
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Fig.  235 . -  Contjwsition chimique dans l e  diagramw A l  O = f (T i0  ) des pr inc ipa le s  l i g n é e s  volcaniques  
2 3 2 

néogPnes du Massif Central d'après Brousse ( 1 9 7 1 ) .  

La richesse r e l a t i v e  en t i t a n e  des s é r i e s  paléotypes d'age t r i a s ique  (à Permien) des Dina- 

r i d e s  S. s e r a i t  p l u t d t  l a  carac té r i s t ique  de s é r i e s  shoshonitiques ( c f .  l'exemple de l a  s é r i e  

shoshonitique paleotype des Alpes méridionales - c f .  Keller ,  1974). Cette hypothèse e s t  en ou- 

t r e  l a  plus simple dans l e  cadre de nos connaissances ac tue l l e s  ca r  e l l e  n'implique pas yexis-  

tence d'une subduction e t  d'un a r c  insu la i re  au cours du Permo-Trias dans l e s  Dinarides g. 
(hypothèse qu'aucun f a i t  ne v ien t  supporter) . 

En e f f e t  actuellement, l e  volcanisme snoshonitique n ' e s t  absolument pas r e s t r e i n t  aux arcs  

i n su l a i r e s  e t  zones de subduction mais ex i s t e  auss i  dans des zones de dis tension intraplaques 

(Jakes e t  White, 1969 : Vail e t  c o l l . ,  1969 ; Miyashiro, 1975 : Girod e t  c o l l . ,  1978). (On peut 

même s e  demander si son appari t ion dans l e s  zones de subduction n ' e s t  pas l i e e  B l ' a s soc i a t i on  

fr6quente dans ces domaines de convergerce des phénom&nes de subduction e t  d 'extension) .  

Pour Joplin (1965, 1968), Mac Kenzie e t  Chappel (1972), S m i t h  (1972) e t  Barberi e t  co l l .  

(1974) ce volcanisme shoshonitique ca rac t e r i s e r a i t  des a i r e s  orogéniques s t ab i l i s ée s  rgcemment 

ou en voie de s t ab i l i s a t i on .  



Pour Rossi e t  col l .  (1976) l e  volcanisme shoshonitique p a l é o t y ~  des Alpes méridiona- 

l a s  s e r a l t  génétiquement l i e  à une phase de bombement Aniso-Ladinienne 3uivie d'une phase géné- 

r a le  de distension. 

Dans les  Dinarides &. il paraft  donc rarsonnahle d'admettre que 1 2  volcanisme paléotype 

d'dge Permien supérieur - Trias se ra i t  : 

1. shoshoni tique ; 

2 .  l a  conséquence de l a  fracturation du bat i  post-hercynien eurafricair  durant c e t t e  &me pé- 

riode. Cette fracturation aura i t  finalement donné naissance à " la  cassure t6thysienne" 

(Arqyriadis, 1975) zone d'accrétion créatrice d'une nouvelle crÔute ie type océan~que, l e  

tréfond de l a  Tethys séparant désormais l'Europe au Nord de l'Afrique ou l 'Apulie au Sud. 

Cette création d'un nouvel espace océanique aura i t  provoqué l a  naissance de bassins à croû- 

t e s  contlnentales amincies (exemple l e  s i l lon  du Pinde = s i l lon  de Eudva) e t  par conseuent 

l a  déstabilisation de l a  croate de ses marges. Cette déstabil isat ior  de l a  croate continen- 

t a l e  se s e r a i t  traduite par un volcan~sme shoshonitique dont l e  parcxysrne peut € t r e  f ixé 

au Trias moyen. Le Trias supérieur e t  l e  Lias inférieur voient l e  retour de l ' équi l ibre  e t  

l 'arret des manifestations magmatiques au niveau de l a  marge sud-Tethysienne. 

I l  s e r a i t  évidemment souhaitable que cet te  hypothese d'un volcanisme shoshonitique s o i t  

confirmée ou infirmée par l ' é tude des ter res  rares des paléo-volcanites considérées. 





T R O l S l E M E  C H A P I T R E  

T R A N S F O R M A T I O N S  M E T A M O R P H I Q U E S  

A F F E C T A N T  L E S  P H Y L L A D E S  

L'étude stratigraphique e t  s t ructura le  des phyLlades & m'a permis de déf in i r  t r o i s  

nappes. Grdce d l a  géochimie des éléments majeurs e t  des t races  j ' a i  pu ensuite préciser l a  

nature des rnétavolcanites appartenant a w  nappes infgrieure e t  supérieure. 

11 me res te  matntenant à déterminer l e s  transformations métamorphiques subies aar l e s  ro- 

ches constituant ces t r o i s  nappes. (Ce t r ava i l  a €te en par t ie  r éa l i sé  en collaboration avec 

C. Triboulet) .  

En ' réa l i t é ,  influencé par l e  degré de recr is ta l l i sa t ion , l a  richesse en porphyroblastes , 
l ' i n t é r 6 t  ,porté actuellement aux schistes bleus, l 'échantillonnage des roches métamorphiques 

que j 'é tudierai  i c i  n 'es t  pas représentatif de l'ensemble des Phyllades. I l  concerne surtout  

l a  nappe inférieure. C'est donc par e l l e  que je commencerai. 

1 LA NAPPE I N F ~ R I E U R E  : FAIBLE MCTAMORPHISME 
(FACI Ès SCH 1 STES VERTS A GLAUCOPHANE) , 

Les échantillons retenus proviennent du secteur dlArtemissia ( f ig.  236) . La les  phyllades 

dessinent un vaste monoclinal penté vers l 'ouest  e t  affecté par des p l i s  antiformes e t  synfor- 

m s  t a rd i f s  (post S 2 ) .  Elles butent par f a i l l e  a 1 ' E s t  contre les  calcaires de Tripoli tza d'â- 

ge Jurassique des monts Hag. Georgxos e t  Xerovouni. 

Sur l e  bord or ienta l  de ce monoclinal, au sein de sér ic i toschis tes ,  sér ic i toschis tes  

quartzeux e t  quartzi tes mfcacés,affleure un horizon de schistes quartzeux carpholites for- 

mant des amas rosdtres nettement visibles dans les  plans de clivage (f ig.  236, repères 339 e t  

340 - cf .  repere bq , fig. 163) . 
L'association carpholite + quartz e s t  déstabilis6e en mica blanc + chloritoide riche en 

magnesium e t  A l  V I  (tableau 1;et f ig.  237 - repère F 121). 

De t e l l e s  associations ont 4té t r o u d e s  plus au sud (repère F 121, f ig .  236 1 .  Elles  

traduisent en outre l e  caractere fortement aluminew, l a  pauvreté en alcalins e t  en calcium de 

l a  composition chimique globale des roches dans lesquelles e l l e s  apparaissent ( f ig .  238, A à C 

- point F 121) (Hoschek, 1967). 





r 
t a b l e a u  15  : c a r p h o l i t e s  

T a b l .  15 - A n a l y s e s  A l a  microsonde  é l e c t r o n i q u e  ( U n i v e r s i t é  d e  Louvain ,  a n a l y s t e  V a u t i e r )  d e  r a r p h o l i -  
tes ( 1  e t  2) ~t d e  c h l o r i t o i d e s  ( 3 ,  4 ,  5) d e  m i c a s c h i s t e s  d l A r t e m i s s i a .  F o r m u l e s  c a l c u l é e s  
s u r  les b a s e s  a n h y d r e s  d e  8 oxyqènes  ( c a r p h o l i t e s )  e t  d e  1 2  oxygènes  ( c h l o r i t o i d e ) .  3 (H22) : 
c h l o r i t o i d e  s y n g è n e  ( T y p o m r p h e )  d e  m i c a s c h i s t e  à grenat , .  4 (F 121) : c h l o r i t o i d e  hys t .é roqène  
d e  m i c a s c h i s t e s  hypera lumineux  A c a r p h o l i t e .  5 (F 117) : c h l o r i t o f d e  synqene  d e  m i c a s c h i s t e s  
5 g r e n a t  e t  f e r r o q l a i i c o p h a n e .  ( L e s  t e r m e s  synqkne  e t  h y s t é r o q è n e  s o n t  d é f i n i s  3 p a r t i r  du 
c l i m a x  n P t a m o r p h i q ~ i e  cont.emporain d e  l a  p h a s e  2  d e  d é f o r m a t i o n  a y a n t  a f f e c t é  les n a t é r i a i i x  ' 
d e s  n a p p r s  i n f é r i e u r e  e t  i n t e r m é d i a i r e  d e s  P h y l l a d e s )  . 
k ç  p a r a m è t r e s  d e  m a i l l e  d e  l a  c a r p h o l i t e  o n t  été d é t e r m i n é s  p a r  B a e r t  ( L a b o r a t o i r e  d e  P h y s i q u e  
du S o l i d e .  U n i v e r s i t é  d e  L i l l e  1) à l ' a i d e  d ' u n  d l f f r a c t o m 5 t r e  a u t o m a t i q u e  P h i l l i p s .  

L'analyse à l a  microsonde électronique de l a  carpholite du schiste F 1 2 1  (tableau 1 5 )  
2+ 

indique un rapport Mg/Mg + Fe to t .  éievé ( 0 , 7 5  - valeur minimale, l e  fer  é t an t  en t o t a l i t é  

sous l a  forme ~ e * + )  e t  range celle-ci parmi les  magnésiocarpholites décrites e t  analysées en 

Crere (Viswanathan e t  Seidel, 1 9 7 9 ) ,  dans l e s  Alpes (Goff6 e t  Sal io t ,  1977)  e t  en Calabre 

i 

a. A n a l y s e  à l a  m i -  
c r o s o n d e  électro- 
n i q u e  

b. A n a l y s e  p a r  v o i e  
humide (C.R.P.G.) 

Nancy 

c. P a r a m è t r e  d e  
m a i l l e .  

( c l  

a. = 13.718 

b, = 20.086 

c = 5.106 

V = 1406.9059 

.. 

S i 0  
2 

Ti0 
2 

Fe0 tot. 

F e  0 t o t .  
2 3 

Mn0 

Mm 
Ca0 

S i  

T i  

A l  

I?e2+ 

Mn 

Mg 

Ca 

tableau 15 : c h l o r i t o l d e s  

(Dubois, 1976)  ( f ig .  2 3 9 ) .  

F 1 2 1 ' ~ )  G 31(b)  

38.57 38.81 

0 .08  0 . 2 3  

32.89 30.41 

5 .56  8 .27  

----- ----- 
1 O. 12 0 . 3 3  

9.48 8.66 

----- 0.52 - 
86.70 87.23 

2 . 0 0 0  2.01 

0.003 0 .006 

2.010 1.860 

0.241 0 .350  

0.005 0.012 

0.733 0 .670 

----- ----- 

F i q .  236.-  C a r t e  de l o c a l i s a t i o n  d e s  p r i n c i p a u x  minéraiix d u  métamorphisme d e s  p h y l l a d e s  e t  des échan-  
t i l l o n s  P t i i d i é ç  à l a  microsonde é l e c t r o n i q u e .  

3 

A 22 

1. F b o u l i s  e t  Néogène d i s c o r d a n t .  - 2.  Nappe s u p é r i e u r e  dt=- P h y l l a d e s  - Nappe i n t e r m é d i a i r e  d e s  P h y l l a -  
d e s .  - 2 .  Couches c a l r a r o - d é t r i t i q u e s  d e  Molaf .  - 4 .  Couches  d e  P h a r o s .  - 5. Format ion  d e  Lakkomata. - 
6 .  Phyl lac les  p e r m i e n n e s  d ' H a g i o s  A n a l i p s i s .  - 7 .  P h y l l a d e s  permiennes  d e  K a r v e l i  e t  d 'An0 S e l l i t s a .  - 
8 .  Nappe i n f é r i e i i r e  d e s  P h y l  l  a d e s .  - 9. S é r i e s  i o n i e n n e s ,  p i i i d i q u e s  e t  d e  T r i p o l i  t z a  i n d i  f f é r e n c i é e s .  - 
10. Glaucophane + a c t i n o t e  + amphibole  b l e u  v e r t  d a n s  d e ç  n e t a b a s i t e s .  - 11. Glaucophane  d a n s  d e s  
m é t a - a c i d i t e s .  - 12. Glaucophane  + q r e n a t  + c h l o r i t o i d e  d a n s  d e s  m é t a - a c i d i t e s .  - 13. G r e n a t .  - 14. 
C h l o r i t o f d e .  - 15. C a r p l i o l i t e .  - 16. P r e h n i t e .  - 17. P u m p e l l y i t e .  - 18. C o n t a c t  anormal  b a s a l  de l a  
n a p p  i n f é r i e u r e  d e s  F h y l l a d e s .  - 19.  C o n t a c t  anormal  b a s a l  d e  l a  nappe i n t e r m é d i a i r e  d e s  P h y l l a d e s .  - 
20. C o n t a c t  anormal  b a s a l  d e  l a  nappe i n f é r i e u r e  d e s  P h y l l a d e s .  - 21 .  F a i l l e .  - 27. C o n t a c t  s t r a t i q r a -  
p l i ique .  

4 

F 121 

24.45 

0.02 

40.50 

21.41 

0.63 

4.42 

- 
91.43 

1.958 

3.824 

1.434 

0.043 

0.868 

0.001 

S i02  

TiO2 

A1203 
Fe0 tot. 

Fe O 
2 3 

MO 

mO 

Cao 

To ta l  

S i  

Al 

Fe 2+ 

Mn 

Mg 

T i  

5 

F 117 

25.20 

----- 
40.50 

25.70 

0.10 

1.90 

- .  

93.40 

2.066 

3.915 

1.762 

0.001 

0.232 

----- 

24.30 

----- 
40.92 

24.83 

0.40 

1.59 

- 
92.04 

2.019 

4.008 

1.725 

0.028 

0.197 

----- 



+ Typomorphe 

A H y s t i r o g i n e  

O C r i t e  

1972 

II 
Fe tot. 

Fiq.  237. - Composition en  diagramme t r i a n g u l a i r e  ( p r o p o r t i o n s  atomiques) de  c h l o r i t o i d e s  de l a  nappe 
i n f é r i e u r e  d e s  PhylLades du Péloponnèse,  d e  l a  nappe d e s  Phy l l ades  çI. d e  C r è t e  (Schuber t  
e t  S e i d e l ,  1972) , de 1 ' I l e  de Groix  e t  de C o r t i n a  (Kienas t  e t  T r i b o u l e t ,  1972) . 

Fiq .  238 A,  B e t  C.- Composit ion dans les diagrammes d e  Hoschek (1967) d e s  m i c a s c h i s t e s  à c h l o r i t o i d e  
de  l a  nappe i n f é r i e u r e  des  p h y l l a d e s .  

1 .  C h l o r i t o i d e  s e u l .  - 2 .  Glaucophane + c h l o r i t o i d e  k g r e n a t .  - 3. C h l o r i t o Z d ~  + c a r p l i o l i t e .  

J 'ai retrouvé des carpholites aussi maqnésiennes (G 31 - tableau 15, fig. 239) dans des 
nodules ou des veines formées par l'association : magnésiocarpholite + quartz. (Dans certains 

cas on peut observer que cette magnésiocarpholite se déstabilise en conditions statiques en 

chlorite magnésienne). La connaissance des parametres de mailles de cette magnésioca~holite 

G 31 (tableau 15) m'a permis de déterminer le rapport Mg/Mg + 'Fe2+ = 0 , 7 6  gsdce aux relations 

définies par Viswanathan et Seidel (1979) (fig. 240) . 



/ C r i t e  C a l a b r e  \ 

F i q .  239.- Compos i t ion  e n  diagramme t r i a n g u l a i r e  ( p r o p o r t i o n s  a t o m i q u e s )  de c a r p h o l i t e s  d e  l a  nappe 
i n f é r i e u r e  des P h y l l a d e s  du PGloponnése,  d e  l a  nappe d e s  P h y l l a d e s  sl. e t  3es " P l a t t e n k a l k "  
d e  C r è t e  (Viswanathan  e t  S e i d e l ,  19791,  d e  Vanoise  (Goff6 e t  ~ a l i o t 1 1 9 7 7 )  e t  de C a l a b r e  
(Dubois ,  1976) . 

F i q .  240 . -  P o s i t i o n  de l a  c a r p h o l i t e  d e  1 'C .chanLi l lon  G 31 d a n s  le  diagramme a  = f  (ho) & V i s v m ~ t h ù n  
e t  S e j d e l ,  1 9 7 9 ) .  O 



corpholite 1 

Fiq. 241.-  Relations entre  dPformation e t  c r i s t a l l o g e n è s e  dans les micaschistes  A carpi io l i te  

Phase 3 Phase 2 Interphase Phase 1 
2-3 1 1-2 1 Minéraux 

Phengite 
Chlorite 
Epidote 
Grenat 
Ferroglaucophai 
Albite  

Phengite 
Mg.Carpholite 
Chloritoide 

Phengi t e  
Chlorite 
Stilpnomelane 
Ferroglaucophai 
Amphibole vert  

Glaucophane 
Ca.Na.Amphibo1 
Albi t e  
Epidote 
Calc i te  
Chlorite 

Roches 



F i q .  242 3 245.- Relations entre déformation et cristallogenPse des glaucophanes dans les micaschistes 
à qlaucophane et grenat . 

L ' & M e  des caractères  microstructuraux des s ch i s t e s  à carpholi te  indique que ce miné- 

r a l  e s t  postérieur à l a  s ch i s to s i t é  S ( f i g .  241 A )  q u ' i l  a commencé à se  développer au début 
1 

de l a  phase 2 ( s tade  s ch i s to s i t é  par p l i - f r ac tu re ,  f ig .  241 B) ; q u ' i l  peut subi r  ensui te  une 

f rac tura t ion  e t  une réorientat ion parallelement à l a  s ch i s to s i t é  S2 i f ig .  241 D) avec possibi- 

l i t é  de c r i s t a l l i s a t i o n  à s a  périphérie  d'une carpholi te  tardive limpide, dépourvue d ' inclu-  

sions opaques ( f i g .  241 C). 

Dans cer ta ines  roches des amas c ryp toc r i s t a l l i n s  rappelant par l eu r  forme des amas de 
I 

carpholi tes  b r i s é s  e t  réor ien tés ,  semblent t radui re  une des tab i l i sa t ion  w r d i v e  de l a  carpholi- 

t e  en milieu s ta t ique .  

Dans l e s  micaschistes , la  paragengse à chlor i to lde  primaire (sans carpholi te)  + mica 

blanc + quartz + tourmaline e s t  de beaucoup l a  plus répandue (repères a , f ig .  236). Ces m i -  

caschistes  à chlor i to ide  seu l  sont évidemment fortement alumineux & hyperalumineux ( f i g .  238 

A à C - points  F 110 - 290 e t  294 ) .  

Tabl. 16 - Relations entre les phases de dPformation ayant affect6 les matériaux de la nappe inférieure 
des Phyllades et les phases de cristallisation des minéraux de m5tamorphisme. 



Tabl. 17 - Analyses a l a  microsonde é lectronique (Univers i te  de Louvain, analyste  : Vautier) d~ grenats  
des S c h i s t e s  dlArtemiss ia  (Nappe in fér ieure  des PhyLlaées).  Formules c a l c i ~ l é e s  sur l a  base  & 
12 oxyqPnes. 

I 

r 

S i 0  
2 

T i 0  
2 

A1203 
F e O t o t .  

Mn0 

MW 

C a 0  

Tot  a l  

S i  

A l  

T o t a l  

A l  

T i  

Fe 
3+ 

T o t a l  

2+ 
Fe 

Mn 

Mg 

Ca 

Tot  a l  
- 

SP 

PYr 

A l m  

Gros 

Andr 

3 50  

38.55 

0.05 

21.30 

30.95 

3.80 

0.95 

4.90 

100.50 

3.070 

----- 

3.070 

2.063 

0.003 

----- 

2.066 

2.063 

0.256 

O. 113 

0.418 

2.850 

8.5 

3.7 

68.8 

19.0 

----- 

H 22 

37.82 

0.04 

21.71 

31.16 

1.94 

1.02 

7.08 

100.77 

3.007 

----- 

3.007 

2.036 

0.002 

----- 

2.038 

2.073 

O. 131 

O. 121 

0.603 

2.928 

4.3 

4 . 0  

69.1 

22.6 

----- 

F 

37.60 

0 .10  

22.17 

27.65 

6.04 

1.26 

7.01 
------ 

101.83 

2.965 

0.035 ------ 
3.000 

2.026 

0.006 

----- 

2.032 

1.824 

0.403 

0.148 

0.592 

2.967 

13.7 

5.0 

61.8 

19.5 

----- 

111 

37.56 

0.01 

22.01 

30.80 

3.31 

1.28 

6.27 

101.24 

2.980 

0.020 

3.000 

2.039 

0.001 

----- 

2.040 

2.044 

0.222 

0.151 

0.533 

2.950 

7.5 

5.1 

69.3 

18.1 

----- 

F 117 

38.00 

0 .10 

21.10 

29.10 

0 .30 

0.80 

10.20 

99.60 

3.035 

----- 

3.035 

1.987 

0.006 

0.007 

2.000 

1.938 

0.020 

0.095 

0.873 

2.926 

0 .6  

3.1 

65.0  

31.0 

0. 3 

F 107 

38.75 

0.05 

19.95 

31.45 

0.10 

0.80 

10.40 

101.50 

3.050 

----- 

3.050 

1.852 

0.003 

0. 145 
------ 

2.000 

1.937 

0.007 

0.094 

0.877 
------ 

2.915 

0.2 

3 .1  

64.7 

24.8 

7.2 



Fig. 246.- Relations entre déformation et cristallogenèse des grenats dans les micaschistes à glaucs- 
phane et grenat . 

Fig. 247.- Composition des grenats dans le diagranme Almndin - GrossulaF~ - Spessartine. Pe = péri- 
phErie - Co = coeur. 



Fe O 
2 3 

Fe0 

Mn0 

Mg0 
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K O 
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Total 
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Al 
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Tùhl. 1 8  - Analyses d l a  microsonde é l ec tron ique  (UniversitP de Iauvain, ana lys te  Vautier : 269 ; 3 5 0  ; F 107,  111,  1 1 7 ,  4 9 0 ,  494 t 

E 121 ,  123 ; IJnlversité üe Par i s ,  ana lys te  Triboulet  : E 75  : F 200 ; H 16  e t  1 2)  d'amphiboles. Formules c a l c u l é e s  sur l a  
base anhydre d<J 23 oxyqènes (pour les anphibolcs F 2CO : p = périphkrie ,  c = coeur) .  



B. L E S  M I C A S C H I S T E S  A GRENAT ET/OU GLAUCOPHANE 

1. LES MICASCHISTES A GRENAT DE LADA. 

Au Sud dlArtemissia, l e  long de l a  route vers Lada e t  Karveli ifig. 236) une masse de 

schis tes ,  chlori toschistes,  quartzi tes b chloritoide ou non contient quelques horizons d'é- 

paisseur métrique de micaschistes e t  quartzi tes à grenat . 
Les horizons l e s  plus orientaux (repères 350, F 107, 111 e t  117, fig. 236 - repere d2 e t  

4 ,  f ig .  163) renferment t r o i s  para~en-s métamorphiques successives : 

a) quartz + phengite 1 + épidote + chlor i te  

b) grenat + glaucophane + phengite 1 . 2  + quartz f épidote (pistachite e t  a l l an i t e )  

I apati te.  (grenats almandins 350, F 107, 111 e t  117, tableau 17). 

c)  a lb i te  + chlori te (brunsvigite - classif ication de Foster (1962) - tableau 20 e t  f ig .  25 
chlori tes 350 e t  F 117) + phengite 3. 

Fig. 248 . -  Cuinposition chimique dans l e  diaqrarnme de Hiyashiro (1957) des amphiboles sodiques de l a  
nappe inférieure des Phyllades du Péloponnèse e t  de l a  nappe des Phyllades +. de Crète 
(d'après Se ide l ,  1978) . 

Fig. 249.-  Relation entre l a  composition chimique des amphiboles sodiques e t  c e l l e  des roches l e s  ren- 
fermant dans l a  nappe inférieure des Phyllades e t  d'après l e s  d o n d e s  de Bocquet (1973) .  

Un echantillon a l ivré  en plus de ces minéraux du chloritozde ( f ig .  117, tableau 15 . 
L'examen des caracteres microstructuraux de ces roches montre une c r i s t a l l i sa t ion  polyphasée. 

La premiere phase e s t  synchrone du développement de l a  schis tos i té  SI. Elle correspond d l a  

r ec r i s t a l l i sa t ion  de quartz détr i t ique  en fuseau, b l a  c r i s t a l l i s a t i o n  de phengite 1 e t  d 'épi-  

dote ( f ig .  242) (cf .  tableau 16) . Puis une seconde phase s t ructura le  déforme tous les minéraux 

précédents ( f ig .  242) e t  transpose plus ou moins totalement l a  schis tos i té  S en une schistosi-  
1 

t é  S avec c r i s t a l l i sa t ion  de phengite 2 (des micas blancs de t a i l l e  variable e t  d'orientation 2 
quelconque semblent t a rd i f s  e t  post  S2 : phengite 3). Dès l e  début de l a  seconde phase de dé- 

formation icrénulation de S ) pzend naissance une premiere génération de glaucophane (glauco- 
1 

phane 1, fig. 243).  Ces derniers ont é t é  ensuite é t i r é s  e t  cassés lo r s  de l a  trangfx>sition de 



Tabl. 19 - Analyses a l a  microsonde électronique (Université de Louvain, analyste Vaotieri & micas 
blancs des s c h i s t e s  de l a  nappe inférieure des Phyllades. Formules calcul6es sur l a  base 
anhydre de 1 1  oxygènes. 

l a  s c h i s t o s i t é  Si ( f i g .  244 e t  245).  Quelques rares observations i f i g .  245) suggerent l a  c r i s -  

t a l l i s a t i o n  d'une seconde ggnération de glaucophane postérieunsd S2 (glaucophane 2,  f i g .  245).  

On notera enf in  dans cer ta ins  cas l ' e x i s t e n c e  d'une pseudomrphose tardive en conditions sta- 

t iques  de ces  deux (? )  générations de glaucophane en a l b i t e  + c h l o r i t e  (tableau 16). 
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Pig. 250 a 252.- Micas blancs. 

Fig. 250.- Diagramme de Saliot (1978) 

Fig. 251.- Diagramme & Graeser et Niggli (1967). 

Fig. 252.- Composition des phengites dans le diagramme SI-Al-Fe2+ + Hg (proportions atoniques). 

tous l e s  autres phénoblastes en par t icul ier  l e  glaucophane e t  l ' a l l an i t e .  L'examen de leurs 

inclusions de quartz e t  de minéraux opaques indique un caractare syntectonique isyn S plus 2 
ou moins tardi f  (fig.. 246 ) .  Ils sont costables avec l e  glaucophane, 

Comme l e s  glaucophanes l e s  grenats ont pu subir une pseudomorphose tardive en chlor i te  

( f ig .  246 B) ceci toujours en conditions statiques. 

Les horizons l e s  plus occidentaux irepere H 22,  f ig .  236 - repère d 6 e t  7 ,  f ig.  163) ne 

renferment jamais de gLaucophane mais l e s  associations successives suivantes : 

a) quartz + phengite 1 + chlor i te  

b) grenat + chlor i te  + phengite 2 + épidote + a l l an i t e  + apat i te  + tourmaline + quartz 

c )  a lb i t e  + chlori te ( r ip ido l i t e  - tableau 20 e t  f ig .  257 : chlori te BZ2 ) + phengite 3. 

Le chloritorde e s t  antérieur au grenat, ces deux minéraux appartenant à une phase de cr is -  

t a l l i s a t i o n  syn S2.  Les grenats sont riches en almanan (tableau 17 e t  f ig.  147).  
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Mg + Fetot+Mn 

I 1 
G R E N A T  

F i g .  253 . -  Diaqranrne de Perchuk (1970) pour les couples amphibole sodique - grenat. 

/ 

Les amphiboles sodiques (NaM4 > 1/39. Leake, 1978) sont toutes des ferroglaucophanes ( ta-  
2+ 3+ bleau 18 e t  f ig .  248 - l a  répart i t ion Fe - Fe a é té  f a i t e  h l ' a ide  du modèle proposé par 
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Comme & nombreux auteurs l ' on t  déjb montré (Coleman e t  Papike, 1968 ; Schubert e t  Seidel, 

Mg O, 2 
S I F N O S  

0 .8  
S l K l N O S  
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1972 ; Bocquet, 1973 ; Roever e t  Beunk, 1976) il existe une bonne corrélation entre l e  rapport 

Fe2+/~e2+ + Mg + Mn des amphiboles sodiques e t  des roches correspondantes ( f ig .  249). 

Un certain nombre de micas blancs typomorphes de l 'associat ion glaucophane + grenat ont 

é t é  analysés d l a  microsonde électronique (tableau 19). Ces analyses font apparaltre une sub- 

s t i t u t i o n  phengitiqw S i  I V  - A l  I V  variant de 3,28 à 3,48. 

3+ Pour l a  sui te  de notre analyse, il e s t  nécessaire de préciser l e  remplacement A l  p Fe 3+ 

dans ces micas blancs, problème dél ica t  puisque l e s  analyses d l a  microsonde électronique ne 

nous donnent aucun renseignement sur FeZ03. 



0,6 1 Mg ( P r o p o r t i o n s  a t o m i q u e s ,  b a s a  2 2 0 x y g - 1  

Fig. 254.- Diagramme de C i p r i a n i  et coll. (1971) pour les phengites. 

Une première méthode cons is te  a admettre (Kienast e t  Tr iboule t ,  i néd i t )  que s i  l a  somme 

des ca t ions  e s t  i n f é r i eu re  14, l e  f e r  e s t  vraisemblablement en t o t a l i t é  sous forme ferreuse.  

Ce t te  condition e s t  remplie par  tous l e s  n icas  blancs considérés (F 107, 111 e t  117 - 
H 22 - 350) du tableau 19. 

Mais l e  diagramme A l  I V  = f ( A l  V I  - 1) ( f i g .  250)  montre que s i  l e  remplacement ~ 1 ~ =  Fe 3+ 

e s t  vraisemblablement négligeable pour l e s  micas blancs F 107 - F 117 e t  H 22, il ne l ' e s t  cer-  

tainement pas pour l e s  micas blancs 350 e t  ? 111. 

J ' a i  a l o r s  recalculé  Fe0 selon l a  méthode proposée par  S a l i o t  (1978) pour ces  deux der- 

n i e r s  échant i l lons.  Les ind ices  P e t  S ( f i g .  251) de Graiser  e t  Niggli (1967) montrent q u ' i l  
2+ 

s ' a g i t  bien de phengites comme l e  confirme l e  d iagrame t r i angu la i r e  Si-Al-Fe +Mg ( î i g .  252). 

En ce qui  concerne l e s  condit ions de formation de ces  roches, l ' appa r i t i on  d'almandin dans 

une méta-acidite a une s ign i f i c a t i on  purement chimique. Dans l e s  zones grenat  i isograde ty- 

pique de l a  "mesozone" venant après ce lu i  de l a  b i o t i t e )  l ' appa r i t i on  d'almandin refL6te loca 

lement des teneurs en f e r  p lus  iaportantes  que c e l l e s  de roches vois ines sans grenat  qu i  o n t  

pourtant c r i s t a l l i s é  dans des conditions P . T .  identiques. 



L'apparition de l'assemblage grenat-amphibole bleue a par  contre  une au t r e  s ign i f i ca t i on ,  

à p a r t i r  du moment c& l e s  ions ferro-magnésiens peuvent se  r é p a r t i r  en t re  deux minéraux en sui-  

vant des l o i s  de r épa r t i t i on  qui sont  fonction des conditions P.T. de c r i s t a l l i s a t i o n .  Même 
2+ s i  l a  r épa r t i t i on  de Fe e t  Mg e s t  d i f f é r en t e  dans l e s  couples de minéraux ferromagnésiens 

des méta-acidites e t  des métabasi tes , le  coe f f i c i en t  de r épa r t i t i on  KD a une s ign i f i ca t i on  iden- 

t ique ,  e t  l e s  diagrammes é t a b l i s  sont applicables  d tous l e s  types de roches. 

2+ 
Ainsi,  fond6 su r  l a  r épa r t i t i on  de Fe , Mg e t  Mn dans des couples d'amphibole sodique 

e t  grenat ,  l e  diagramme de Perchuk (1970) ( f i g .  253) permet d'estimer l a  température d 'équi l i -  

bre B 400°C. 

Cipriani  e t  co l l .  (1971) ont souligné l'appauvrissement progressif  des phengites en magné- 

sium au f u r  e t  à mesure que l a  température augmente. Les courbes de var ia t ions  proposées ( f i g .  

254) permettent d 'est imer une température d ' équ i l i b r e  variant  de 345 d 410°C. 

Plus récemment Krogh e t  Raheim (1978) on t  mis au point  un g6othermom&tre fondé su r  l a  
2+ 

r épa r t i t i on  de Fe e t  Mg dans l e  couple grenat-phengite. 

La formule e s t  l a  suivante : 

3685 + 77 , l .P .  (kb.) ga-ph (Feo/Mgo) grenat 
T ( O K )  = avec K = 

l n  + 3,52 "eO'~go) (Feo/ Hg0 ) phengi t e  

Appliqué aux roches F 107, F 117  e t  H 22 dont l e s  phengites ne semblent pas présenter  de 

subs t i tu t ion  A L - F ~ ~ + ,  ce modèle donne l e s  r é s u l t a t s  suivants : ( f i g e  255) 

La connaissance du degré de subs t i tu t ion  S i  I V  - A l  I V  des pengites 2 typomorphes vont 

me permettre de borner en pression l e  domaine P.T. de formation des sch is tes  étudiés .  Velde 

(1965-1967) a,  en e f f e t ,  montré que ce taux de subs t i tu t ion  dépendait de l a  pression e t  de l a  

température. Mais comme l ' a  souligné Sa l io t  (1978) c e t t e  subs t i tu t ion  n ' e s t  maximale e t  ne cor- 

respond aux conditions définies  par  Velde (1965) que s i  l a  phengite étudiée e s t  en €quilibre 

avec une phase f erro-magnésienne e t  un fe Zdspcth potassique. 

Les sch is tes  é tudiés  i c i  ne sont  donc pas à p r i o r i  des milieux t r è s  favorablesà c e t t e  sub- 

s t i t u t i o n .  Mais en f a i t  l e  feldspath potassique geut  ex i s t e r  dans l e s  s ch i s t e s  en t r è s  f a ib l e  

quanti té  diff ici lement  décelable (Sa l io t ,  1978). En outre  s i  l a  roche n ' e s t  pas t r è s  alumineu- 

s e ,  on peut  considérer que l e s  phengites présentant  une solut ion céladonitique proche de c e l l e  

de leurs  conditions de formation, fonctionnent comme thermo-baromètre à minimum. Ceci é t a n t  

admis, les ohengites typomoqhes présentant  une teneur en siIV var ian t  de 3,28 3,48 nous per- 

mettent de proposer en ce qui concerne l a  pression une borne supérieure var ian t  en t re  6 e t  6,s 

kb ( f i g .  255). 



Fig. 255.- Thermomètres grenat - phengite (Krogh et coll., 1978) et grenat - amphibole sodique 
(Perchuk, 1970) pour les micaschistes à grenat et glaucophane de la nappe inférieure des 
Phyllades. 

Fiq. 256.- Conditions générales dii métamorphisme (pression et température) estiinees poi~r la nappe in- 
fPrieure des Phyllades (domaine 1 )  et les nappes interm6diaire et supérietire (domaine 2). 
courbes : épidote +,dlapr+s Seki (1972): glaucophane +,d'après Maresh (1977); lawsonite 
+,d1apr6s Nitsch (1968 - 1977). 

a, h, c et CI : réactions faisant interv~nir la prehnite (Pr). la pumpellyite (Pu), la chlorite, l'é- 
pidote (cljnozoisite, zoisite), l'actinote (Ac) et le quartz. d'après Nitsch (1971). 

e et f : réaction pyrophyllite = andalousite (disthène) + quartz + eau d'après Kerrich 11971). 

a ,  h, i, j et k : courbes de stabilitP des différentes phengites selon leur teneur en siIV d'après 
Gelde ( 1965). 

A. Thermomètre grenat-phengite (Krogh et coll., 1978) - B. Thermomètre grenat-amphibole sodique 
(Perchuk, 1970) . 

Le domaine d ' é q u i l i b r e  que je  cherche à préc i se r  e s t  s i t u 6  en température au de là  du do- 

maine à c h l o r i t e  + pumpellyite + quar tz  (Nis tsch,  1971) assemblage jamais observé dans c e  sec- 

t e u r  e t  en dehors du champ de s t a b i l i t é  de l a  lawsonite (Crawford e t  F y l e ,  1965 ; Thompson, 

1970 ; Lio , 1971 ; Nitsch, 1968, 1971, 1972 e t  1974) puisque l ' é p i d o t e  e s t  costable  avec gre- 

na t  e t  amphibole bleue. Enfin il e s t  l i m i t é  vers l e s  hautes  températures par  l e s  l i m i t e s  du 

champ de s t a b i l i t e  du glaucophane (Maresch, 1977) cohérent e n t r e  5 e t  6 kb avec l e s  conclu- 

s ions  de Chopin (1979). 

L ' i n t e r s e c t i o n  des d i f f é r e n t s  domaines a i n s i  d é f i n i s  m e  permet de proposer conmie condi- 

t i o n s  de l ' é q u i l i b r e  correspondant aux paragenèses à glaucophane + grenat + phengite 2 : 4 à 

6,s kb - 35C à 4W°C (champ 1, f i q .  256).  



Ces conditions appartiennent à un domaine du fac iès  sch is tes  ve r t s  à amphiboles sodiques 

de moyenne pression où l e  ferroglaucophane e s t  s t ab l e  dans l e s  métabasites (Hoffmann, 1972). 

E l l e s  sont par contre t r è s  éloignées de ce l l e s  où un pyroxène omphacitique peut apparal t re  en 

associat ion avec glaucophane e t  grenat (bclogi te  à glaucophane,Velde, 1970 ; Triboulet ,  1979) 

Par contre e l l e s  se trouvent en pression un peu en dessous du domaine où l a  jadexte S.S. peut 

coexister  avec ferroglaucophane e t  g rena t ,  sans quartz .  

2. LES MICASCHISTES A GRENAT ET GLAUCOPHANE DE KALLONI. 

Des micaschistes à grenat e t  glaucophane (ferroglaucophane 12, tableau 18) tou t  a f a i t  

semblables aux précbdents ont  é tb  retrouvés au Nord i d d i a t  de Kalloni (repère 12, f i g .  236) 

dans un p e t i t  graben coincé dans des marbres ioniens,  l'ensemble é t a n t  recouvert par une masse 

de ca l ca i r e s  de Tripol i tza d'age éocène g l i s se s  tres tardivement. Ces micaschistes présentent  

l e s  memes h i s t o i r e s  s t ruc tu ra l e  e t  mbtamorphique que l e s  micaschistes à grenat de Lada. 

3. LES MICASCHISTES A GLAUCOPHANE DE CHRISAFA. 

A l 'Ouest  de Chrisafa l e  mont Faja e s t  font@ par  un a n t i c l i n a l  de marbres ioniens dont l e  

flaric o r i en t a l  e s t  devenu chevauchant par  su i t e  d'un décollement au niveau des "schistes  à Po- 

s idonies" ( c f .  Thigbault, 1979). Cet a n t i c l i n a l  bute & l ' E s t  contre  des phyllades comportant 

une passée de schistes  d glaucophane (repère H 16 f i g .  236) sans grenat. Ils renferment deux 

paragenèses successives : 

1) ferroglaucophane (H 16, tableau 18, f i g .  248) + amphibole ver te  + phengite 1 + quartz  

2 )  ch lo r i t e  + stilpnomélane + phengite 2 t a l b i t e .  

Fiq. 757 . -  composi t ion  d e s  c h l o r i t e s  ana lysPes  dans l e  diagramme d e  F o s t e r  (1962). 

Tah l .  2 0  - Analyses  A l a  microsonde 6 l ec t ron iq i l e  ( U n i v e r s i t é  de Louvain,  a n a l y s t e  : Vaut i e r )  de  c h l o r i t e s  
d e s  s c h i s t e s  de  l a  nappe i n f 6 r i e r i r e  des  Phy l l ades .  Formules ca l c r i l ée s  s u r  l a  base  anhydre  de  
zn  oxyqèn-s. 
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Fig. 258.-  Composition des amphiboles calciques des métabasaltes dans le diagramne de Leake, 1978. 

Ces micaschistes présentent  t r è s  clairement une h i s t o i r e  s t ruc tu ra l e  polyphasée. On y observe 

des p l i s  isoclinaux anisopaques admettant l a  s ch i s to s i t é  S comme plan ax ia l .  Cet te  sch is tos i -  
2 

t é  S transpose plus ou moins un clivage S pa ra l l è l e  a S au niveau des charnières  des p l i s  
2 1 O 

isoclinaux syn S . Enfin une troisième phase de déformation a donné naissance a des p l i s  
2 

anisopaques post S dé j e t é s  vers l e  SE e t  congénères d'une sch is tos i t6  de f rac ture  S plus ou 
2 3 

moins bien exprimée. 

Cassées au niveau des charnieres des p l i s  isoclinaux syn S l e s  Eerroglaucophanes sont  
2 '  

antér ieurs  à ces p l i s  mais pos té r ieurs  a SI. Leur h i s t o i r e  métamorphique e s t  semblable à cel-  

l e  des micaschistes de Lada e t  de Kalloni. 

C l  LES MÉTABASITES A AMPHIBOLE SODIQUE , 

1. LES AMPHIBOLITES, PRASINITES DE JEORITSION. 

Au SW de Jeor i t s ion  ( f i g .  236, repères F 490, F 494 e t  269) l e s  Phyllades forment une mas- 

se  relativement homogène dont l e  clivage régional pend vers l 'Ouest ( f i g .  165) El les  chevau- 

chent e t  tronquent l a  s é r i e  ionienne à l 'Ouest  de Kastoreion ( f i g .  165). Elles  sont  couronnées 

au niveau d'Hag. Pendeleimon ( f i g .  155, repère a) par  un ensemble de roches verddtres  gros- 

sièrement cl ivées.  L'étude géochimique de ces roches a montré ( c f .  chapitre précédent) q u ' i l  

s ' a g i t  d'anciens basa l tes  tho lé i t iques  totalement r e c r i s t a l l i s é s  e t  ne présentant aucune r e l i -  

que nagrnatique. Dans l e s  amphibolites on peut observer deux paragenèses successives que l ' on  

peut rapporter à i a  phase 2 puis & l ' in te rphase  2-3 ( tableau 16). 

a)  glaucophane + amphibole bleu ver t  1 + c l inozo l s i t e  

b) a l b i t e  + ch lo r i t e  + amphibole bleu ver t  2 

Dans l e s  p ra s in i t e s ,  une seule paragenèse a pu ê t r e  i d e n t i f i é e  : 



- a l b i t e  (poec i l i t i que )  + ch lo r i t e  (brunsvigi te  - tableau 20, f ig .  257 : chor i tes  269 e t  

F 494) + jlsucophane (taSleau 18, f i g .  248: mghib.  2 69a) + ac t i no t e  bleu ver t  ( tableau 

18, Eig. 248 : amphiboles : 269b e t  F 490 e t  494) + épidote + mica. blanc. 

Dans l e s  s ch i s t e s  assoc iés  je  s i gna l e r a i  l a  paragenèse suivante : 

- ~ c a  blanc ( tab leau  19, f iq .  250, 251 e t  252 : mica 275b) + c h l o r i t e  ve r t e  + ch lo r i t e  

brurie + quartz.  

Les paragenèses des métabasites indiquent des conditions P.T. t o u t  f a i t  comparables à 

c e l l e s  carac té r i san t  l e s  micaschistes dvArtemissia  (domaine 1 ,  f i g .  256). 

Du poin t  de vue microstructural  l e s  f a i t s  sont  c l a i r s  dans l e s  phyllades. Ainsi au ni- 

veau du repère a  ( f i g .  60) on peut observer une s ch i s to s i t é  re l ique  S1 soulignée par des phyl- 

l o s i l i c a t e s  syn S1 : ch lo r i t e  ver te  e t  brune. Cet te  s ch i s to s i t é  S1 e s t  en general totalement 

transposée ,par une s ch i s to s i t é  S qu i  e s t  l a  s c h i s t o s i t é  régionale. Celle-ci e s t  localement 
2 

déformée par des min ip l i s  légèrement anisopaques, déjetés  vers l e  NE e t  admettant comme plan 

ax i a l  une s ch i s to s i t é  de fracture S 
3' 

Dans l e s  n4 tabas i tes  seule l a  s ch i s to s i t é  S apparai t  clairement ; e l l e  e s t  an té r ieure  2 
aux a l b i t e s  poece l i t iques ,  3 l a  c h l o r i t e ,  l a  c a l c i t e  a t  l ' ép ido t e  des p r a s i n i t e s  ( tableau 16 ) .  

Les glaucoghanes e t  ac t ino tes  bleu v e r t  sont  pa r  contre syn-S ( tab leau  16) .  
2 

2 .  L E S  AMPBIBOLITES DE GORANOS. 

Au NW de Goranos ( f i q .  236, repères E 75, F 200)  l e s  Phyllades butent  par f a i l l e  normale 

F obllque contre l e s  marbres ioniens couronnés par  leur  flysch d'âge Oligocène infé r ieur  
1 

( f i g .  171) non métamorphique. E l les  sont  formées tou t  d'abord de cn lo r i t o sch i s t e s  e t  s é r i c i t o s -  

ch is tes  à chlor r to ide  i n t e r s t r a t i f i é s  de métaconglomérats polygéniques s i l i c eux  (b j ,  f i g .  

1711. Une nouvelle f a i l l e  !F 1 sépare ces  s ch i s t e s  a chlor i to ide  d'un ensemble de d t a b a s i t e s  
2 

sombres ~ n t e r s t r a c i f i é e s  de métaconglomérats polygéniques s i l i c eux  semblables aux précédents 

(b4 à 6, f ig .  171) e t  de quar tz i tes  à glaucophane. Ces métabasites ont  l a  même s ign i f i c a t i on  

pétrographique que c e l l e s  de J eo r i t s i on ,  mais s l l e s  forment des horizons moins épa is ,  manifes- 

tement l en t i cu l a i r e s .  Les types pétrographiques dominants sont l e s  glaucophanites. Dans l e s  

glaucophanites on observe Les deux paragen&ses successives : 

1) glaucophane ( tab leau  18, f i g .  248 : glaucophane F 200) + amphibole bleu-vert 2 clino- 

zo i s i t e .  

2 )  a l b i t e  + épidote (interphase 2-3 - tableau 16) .  

Des f i lonne ts  t a r d i f s  sont formés d ' a l b i t e  + quartz + épidote. Les qlaucophanessont moins 

r iches en ferroglaucophane que ceux dlArtemissia  auss i  bien dans l e s  métabasites (F 200) 

que dans l e s  qua r t z i t e s  associées ( tab leau  18, f i g .  248 : glaucophane E 75) .  Cet te  carac té r i s -  

t ique e s t  évidement  l i é e  a une moindre r ichesse  en Fe0 ( f i g .  249) des métabasaltes (F 200) 

e t  des qua r t z i t e s  (E 75) contenant c e s  glaucophanes. 

I c i  encore ces paragenèses indiquent des condit ions P.T. comparables h c e l l e s  correspon- 

dant aux micaschistes dlArtemissia (domaine 1, f i g .  256). 



3. LES AhPHIBOLITES ET PRASINITES D'ARNA-SPARTIA. 

Au niveau d 'Ana-Spart ia  a f f l eu re  une masse importante de phyliades chevauchant d i rec te -  

ment l e s  marbres ioniens polychromes d'âge Eccène, cornne ce la  s e  v o i t  tres bien à l a  ve r t i c a l e  

d '  Arna (repère a3, f ig .  170) . Ces phyllades renferment des horizons de métabasites (amphiboli- 

t e s  e t  p r a s in i t e s )  l e n t i c u l a i r e s  immédiatement au Nord d ' A n a  e t  au N-NE de Spa r t i a  ( repères  

a E 121 e t  123, f i g .  170). 4' 

Dans l e s  amphibolites on peut observer deux paragenèses successives : 

a )  glaucophane ( tab leau  18, f i g .  248 : glaucophane E 121 e t  123) + ampnibole bleu-vert i 

+ c l i nozo i s i t e  (syn phase 2 - tableau !6). 

5 )  ch lo r i t e  (brunsvigi te  - tableau 20, f i g .  257 - ch lo r i t e  E 123) + a l b i t e  + amphibole 

bleu-vert 2 ( interphase 2-3 - tableau 16).  

Dans l e s  pras in i t - s  uxie seu le  paragenèse a é t é  reconnue : 

a l b i t e  + amphibole bleu-vert + ch lo r i t e  t mica blanc 

Les assemblages minéralogiques p r éc i t é s  indiquent l à  encore des conditions P.T. correspon- 

dant au domaine 1 de l a  f igure  256. 

I I ,  LA NAPPE I N T E R M ~ D I A I R E  DE PHAROS - LAKKOMATA : 
QUELQUES PARAGENÈSES ET COND 1 T I  ONS PROBABLES 

Les matériaux de l a  nappe intermédiaire ont connu une h i s t o i r e  s t ruc tu ra l e  comparable 

( tableau 10) a c e l l e  des matériaux de l a  nappe i n f é r i eu re  mais i ls  sont moins r e c r i s t a l l i s é s .  

Dans l e s  phyllades ou quartzophyllades l a  paragenèse l a  ? lus  commune e s t  : 

quartz  + phengite 1 e t  2 + ch lo r i t e  1 e t  2 + a l b i t e  + épidote + tourmaline. 

Dans l e s  pyroc las t i t es  e t  l e s  porphyres d'An0 S e l l i t s a  ( c f .  chapi t re  ?récedent, repère E ,  f i g .  

146) j'ai otservé l ' a s soc i a t i on  suivante (sans lawsonite ,ni  ac t ino te )  . 
-réhni te  + c h l o r i t e  + épidote + c a l c i t e  f quar tz .  

La &hnite sans ac t i no t e  e s t  ca rac té r i s t ique  d'un métamorphisme de t r è s  f a i b l e  degré 

(Winkler, 1974) . 
La c r i s t a l l i s a t i o n  de ch lor i to ide  ou d 'épidote  dans l a  formation de Lakkomata ( c f .  chapi- 

t r e  précédent,  p r o f i l  4 à l 'Ouest  de llArkudias , f i g .  136) n'implique pas des condit ions mé- 

tamorphiques plus  sévères que c e l l e s  d'un métamorphisme de t r è s  f a ib l e  degré ( R e y ,  1972 ; 

Seki,  1972 ; Black, 1975 ; Roever, 1977). 

E tan t  donné l 'absence de lawsonite e t  d ' a c t i no t e  dans l e s  Pétavolcani tes ,  e t  l e  f a ib l e  

degré de déformation des roches qu i  l a  composent, j e  pense que l'ensemble de l a  Nappe in te r -  

médiaire a subi un métamorphisme de t r è s  f a ib l e  degré correspondant au domaine 2 de l a  f igure  

256. 



Mais il faut  souligner que l a  plupart des subdivisions lithostratigraphiques de ce t te  Nappe 

inférieure sont dépourvues de métavolcanites, e t  par consequent peu propices 8 une determina- 

tlon relativement precise des conditions P. T. de leur métamorphisme. 

Dans les  phyllades Les paragenèses associées aux phases 1 e t  2 semblent tres peu différentes. 

# 

Dans les  sétavolcanites. l a  prehnite e s t  post-phase 1 e t  vraisemblablement contemporaine de l a  

f in  de l a  phase 2 . 

1 1 1 ,  LA NAPPE SUPÉRIEURE OU NAPPE DE TYROS 

 ans l es  deux chapitres precédents j ' a i  montré que cet te  nappe supérieure se caracter isa i t  

par l a  présence de masses importantes de pyroclast i tes,  t u f f i t e s ,  hyaloclast i tes renfermant des 

horizons peu nombreux de laves porphyriques (krokelte = "porphyre verde antico") . 
Les pyroclastites e t  tu f f i t e s  montrent un l i t a g e  sedimentaire, l e s  pyroclastes ne présen- 

tant  aucune trace d'aplatissement en général ( c f .  chapitre de ce t t e  3'= partie),mais peuvent 

presenter localement un clivage de fracture (Panagos e t  co l l . ,  1978). 

Les pyroclastites e t  l e s  porphyres verts antiques sont affectes par des lithoclases (dia- 

clases)  ouvertes remplies d'épidote filonienne e t  d 'a lb i te .  Ces f i lons ne sont jamais déformés. 

En ce qui concerne l a  mineralogie, l e s  porphyres ver ts  renferment t ro i s  types de mineraux : 

1) minéraux protérogènes (rel iques de leur h is to i re  magmatique) : plagioclase ( 2 0  à 

279 d'An selon Paraskevopoulos, 1965) - clinopyroxene (Augite subcalcique, c f .  2 &me 

chapitre de ce t t e  3eme par t ie)  ; 

2 )  minéraux syngènes 
, 

2a. prehnite + pumpellyite + a lb i t e  2 ilmenite 

2b. pistachite + chlori te ou ca ic i te  + pis tachi te  

2c. pistachite ( c f .  tableau 14)  + a l b i t e  ( f i lons)  

3 )  minéraux hystérogènes : 

- sé r i c i t e  se développant aux Sé.pens des plagioclases. 

L'assemblage préhnite + pumpeilyite (sans lawsonite n i  actiaote)  a étO 0bser-d également 

dans l e s  tu f f i t e s  e t  l e s  hyaloclastites. 

F i q .  7 5 9 . -  W n t h P s e s  d e s  donnees  c o n c e r n a n t  le d e g r é  d e s  t r a n s f o r m a t i o n s  p o s t - s é d i m e n t a i r e s  de l a  sé- 
r i e  de Paxos-Zanthe ,  de l a  série i o n i e n n e  et d e s  nappes  des P h y l l a d e s  e n  P é l o p o n n è s e  &ri- 
d i o n a l .  

1 .  Nappe s u p é r i e u r e  des P h y l l a & s .  - 2 .  Nappe i n t e r m é d i a i r e  d e s  P h y l l a d ~ s .  - 3 .  Nappe i n f é r i e u r e  des 
P h y l l a d e s .  - 4 .  S é r i e  i o n i e n n e  métamorpliiqiie dii m a s s i f  du Parnon.  - 5. S Q r i e  i o n i e n n e  non m é t a m r p h i q u e  
du m a s s i f  du Taygète .  - 6. S é r i e  métaniorphique & Paxos-Zanthe ( 7 )  d a n s  l e  Maqne. - 7. S é r i e  non méta- 
m r p h i q i i e  de Faxos-Zanthe connue e n  s o n d a g e .  - 8. S é r i e s  non métamorphiques i n d i f f é r e n c i é e s  d u  Gavrovo- 
T r i r m l i t 7 a  e t  du P i n d e .  - 9. L i m i t e  dp l a  nappe i n f é r i e u r e  des P h y l l a d e s .  - 10 L i m i t e  de la  nappe i n -  
t e r m é d i a i  re d e s  P h y l l a d e s .  



, N a p p e  i n f é r i e u r e  
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Quelque s o i t  l ' âge  de ce t  assemblage ( c f .  chapitre  ! de c e t t e  3°me p a r t i e )  il indique que 

l e s  matériaux qui l e  contiennent n ' on t  pas subi  de températures e t  de pressions superieures a 
ce l l e s  correspondant au domaine 2 de l a  f igure 256. 

La fornation d1.4pidote n'indique pas une augmentation de température e t  l ' ex is tence  d'une 

phase de métamorphisme schis tes  v e r t s ,  car  je n ' a i  jamais observé l ' appar i t ion  d 'ac t ino te .  

E l l e  t r adu i t  vraisemblablement des var ia t ions  locales  du rapport u CO /U B O. Une diminu- 2 2 
t ion  de ce dernier favorise en e f f e t  t e s  assemblages s i l i c a t e s  hydratés + phy l l i t e s  aux dépens 

de l a  c a l c i t e  (Zen, 1961 ; Mufler e t  White, 1969; Coombs e t  c o l l . ,  1970 :Coombs, 1971 ; Thomp- 

son, 1971. Cette conclusion e s t  en accord avec l e  champ de s t a b i l i t e  des épidotes  proposé 

par Seki (1972) . 

1 V 1 CONCLUS 1 ONS 

En résum6, l e  matériel  de l a  nappe supérieure a subi un métamorphisme t r è s  f a ib l e  ( f a ib l e  

Pl < 3 kb - fa ib le  T : 200 à 350°C - domaine 2 ,  f i g .  256) . La pression n ' a  pu dépasser 3 kb 

dans l e  cas  d'un métamorphisme d'enfouissement. Mais l 'absence de toute phase de deformation 

génératr ice de déformation pénétrat ive régionale suggère qu ' e l l e  a pu Otre nettement moins éle-  

vée. 

Pour la nappe intermédiaire l e s  paragenèses indiquent un m8tamorphisme très fa ib l e  bien carac- 

t e r i s 6  pa r  de faibles températures (T < 350°C) mais m a l  dé f in i  du point  de vue pressions (sauf 

pour l e s  phyllades d'An0 S e l l i t s a  (P  C 3 W )  . 

Dans l e s  au t res  "formations" de l a  nappe intermédiairel 'absence de minéraux de moyenne ou haute 

pression pourra i t  Otre l e  r é su l t a t  de l 'absence de l i thofac iès  favorables à l ' appar i t ion  de 

t e l s  minéraux. Mais l à  encore l e  f a ib l e  degré de déformation correspondant aux phases 1 e t  2 

p la ide  p lu td t  en faveur de pressions relativement peu élevées mais évidemment nettement plus 

fortes  p ce l l e s  subies  par  l a  nappe supérieure. 

Quant à l a  nappe infér ieure ,  tou tes  l e s  données sont  homogènes e t  indiquent un climax mé- 

tanwrphique synchrone de l a  phase de déformation 2. Ce climax correspond à un f a ib l e  métamor- 

phisme de degré s ch i s t e s  verts  à glaucophane (pression moyenne : 4 à 6 , s  kb - tempërature 

basse : 350 a 400°C). De  t e l l e s  pressions impliquent des surcharges l i t hos t a t i ques  notables 

(en admettant Pl = P H20) de 15 d 25 km (moyenne 20 km). 

Ces r é su l t a t s  confrontés d ceux obtenus grâce à l ' é tude  de l 'autochtone de Paxos-Zanthe 

e t  du parautochtone ionien (cf .  chapi t re  3 - 2'- p a r t i e )  m'ont permis l 'é tabl issement  d'une 

c a r t e  métamorphique du Péloponnèse méridional ( f i g .  259) . 
Contrairement à ce que l ' o n  peut  observer pour l e  parautochtone ionien,  c e t t e  ca r t e  n ' in -  

dique, pour l e s  phyllades s.l. ,  aucune graduation continue du métamorphisme selon une d i rec t ion  

horizontale. Ceci e s t  évidemment l i é  a u  cl ivage des Phyllades s.1. en t r o i s  nappes, qu i ,  in- 

dividuellement, pourraient  présenter  un métamorphisme gradué. L ' é t a t  ac tue l  des connaissances 

ne permet pas de développer c e t t e  hypothèse. 



Toutes l e s  observations que j ' a i  présentées i c i ,  montrent globalement une homogénéité des 

caractérist iques structurales e t  métamorphiques de chacune de ces nappes, ces caractérist iques 

subissant des variations discontinues au niveau des contacts anormaux séparant l e s  différentes 

nappes des Phyllades. 

Cette carte,  en outre, matérialise, à nouveau, l'indépendance des h is to i res  postsédimen- 

t a i r e s  du parautochtone ionien d'une pa r t ,  des nappes des Phyllades d'autre part .  Ainsi, e l l e  

montre l a  superps i t ion  di rec te  dans l e  massif du Taygète de l a  nappe inférieure ( 2 0  km de sur- 

charge l i thostat ique) sur  l e  parautochtone ionien non métamorphique (10 km de surcharge l i thos- 

tatique au maximum _pour un gradient géothermique normal). 

Toutes ces remarques impliquent que l e  clivage tectonique e t  l a  mise en place des nappes 

des Phyllades sont post6rieurs d l 'acquisi t ion par celles-ci de leurs caractérist iques structu- 

ra les  e t  métamorphiques. 

C'est 13 l'enseignement fondamental apporté par l 'é tude du métamorphisme des nappes de 

Phyllades. Tout modale géodynamique rendant compte de l ' h i s t o i r e  de ce t te  région devra en t e n i r  

compte. 

Je  ne pourrai tenter  l 'é laboration d'un t e l  modele, qu'apres, evidemment avoir btudié l e s  

deux nappes du Gavrovo-Tripolitza e t  du Pinde-Olonos, qui couronnent l ' éd i f i ce  s t ructura l  du 

Peloponnèse méridional. 




